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LiBRAiRiE H. CHAMPION, Editeur, 5, Quai Malaquais, Paris

Associiilinn cles Hlliliolli<Talres li-anc:its. R.'gles

cl iisaiies observes daiis ses priiu-lpales blbllo-

Iheqiies <le Paris pour la n'Mlaclloii el le clas-

semeiit cles oalaloniies il'aiileiirs et d'ano-

nyines, 1912, i vol in-S" raisin de 60 pages. 1 fr. 50

Albiiiii (le I'alcoflraphle el de Dlploniallqne.

Fac-similis de dociunents relatils k I'histoire du Midi

de la France et en particulier de la Ville de Toulouse,

consents dans les Archives mfridionales.

Publifeavec les transcriptions par Francois Galabert,

archiviste paliographe, reproduits par Clovis Lasalle. Deux

fascicules par an, de 10 planches chacun, fasc. I et 11,

pirus chaque 14 fr.

Chaque fascicule contienl 10 planches donnant la repro-

ductioa de 40 documents. Le premier fascicule faisant une

large part au documents du xl» et du xii" siScle, le

deuxieme fascicule donne surtout des documents des

XIII*, .xrv et XV* siecles.

ADDAI-SCHER (Mgr.). Nolice sur les Maniiscrlls

syriaques el arabes, conseri-Ss dans la Bibliothcque

de l'6vSch6 chaldden de Nardin, in-8° 2 fr.

_ Nolice sur les Manuscrlls syriaques de Mos-
sotll. igo/', in-8* 2 fr.

BABELON (Jean). I,a Bibliotlifeqiie Irancalse rte

Fernand Colomb. 1913. In-8» de xuv-341 pages et

nombreuses planches 15 fr.

BARROUX (M.). Les sources de I'anclen 6tat civil

parlsien. Rupert, critique, 1898, in-8» 2 fr.

— Essal de Biblloflraphle crillqiie des qSni-ra-

llt^s de Ihlstoire de Paris, 1908 in-8». . . « fr.

BAUDOUIN. I^a Bibliolheque de la Cour de Cassa-
tion de I'ordre des avocals, In-S*, br. 1 fr. 50

BERTONI. Notice de la bibliolheque d'Haulerlve
aux XII" et XIII" sifecles, 1907, in-8'' . 1 fr. 50

BEAULIEUX. Calaloque des ouvrages de la re-

serve (XVI* si^cle) de la BibliothJque de I'Univcrsiti

de Paris. 191D et 18 planches 8 fr.

Blblioqraphle des Bfenodlclins de la contjrena-
lion de France, par des Peres de la mSme congrega-

tion, 1906, in-S" 4 2 col. accompaign6 d'h^liogravures et

tirS Ji 385 e.\emplaires numSrotSs 1 2 fr.

Biblionrapbie des travaux de Gaston Paris, pu-

bWe par J. Bedier et M. Roques, 1904. ln-8'', tirage i

petit norabre. Portrait 8 fr.

Bihliothlque Natitnale. DELISLE (Leopold). — Le
Cabinet des Manuscrlls de la Bibliolheque
Nationalc. Etude stir la formation de ce depot, com-
prenant les Elements d'une histoire de la calligraphie,

de la miniature, de la reliure et du commerce des li\Tes

k Paris. Paris, 3 vol. in-4* et album de 50 planches.

(Et>uisi).Set ISO fr.

— Invenlalre n*n^>"al mi'lbodlque des manus-
crlls Irancais de la BibllollK'inue Natlonale.
T. 1. Th^ologie, in-8» 7 fr. 50
— T. 11. Jurisprudence. In- 8" 7 fr. 50
— Invoiilaire des manuscrlls de la Blbliolli^que
Nalionale. FondEdeCluni,in-8i> 7 fr. 50

AUVRAY (L.). Invenlalre sommalre dune colIe<v

lion du prC'si'lent de Ilarlay sur diverses matieres

eccl^siastiques, politiques, etc., 1895, in-8*. ... 2 fr.

VIDIF.R (A.). I,e Calaloque des Imprimis de la

Bibliolheque Nalionale, 1907, in-8° . . 1 fr. 50
HOET (GiDfoN). Calaloque des manuscrlls nC'cr-

landais de la Bibliolheque Nalionale, i836,

in-8*, br 3 fr.

— Calaloque des manuscrlls alleniands de la

Bibliolheque Nalionale, par le meme, 1895, gr.

in-S* 5 fr.

MORTREUIL (T.). I,a Bibliolheque Nalionale, son

origine et ses accroissements jusqu'^ nos jours. Notice

historique. Paris, in-8*, br 3 fr.

MOREL-FATIO (A.). Calaloque lies manuscrlls
espaqnnis de la Bibliolheque Nalionale, 2 vol.

in-4», br 50 fr.

OMONT. I.es manuscrlls qrecs dal6s des XV' et

XVP slides de la Bibliothcque Nalionale et des au-

tres Bibliolheque de France, in-8* 3 fr.

I*aplers d'Fuqeiie Burnoul conserves h \a Bi-
bliolheque Nalionale. Catalogue, augments de reit-

seignements et de correspondance se rapportant k ces

papiers, par L^on Feer. 1899, in-8* 5 fr.

PIERRET. Essal d'une Blbllonraphle historique
de la Bibliolheque Nalionale, 1892, gr. in-8*,

prix * 5 fr.

RAYNAUD (Gaston). Invenlalre des manuscrlls
ilallens de la Blldlolheque Nalionale qui ne
figurent pas dans le catalogue de Marsand, 1882, in-8*,

prix 5 fr.

— Calaloque des manuscrlls anqlals de la Bi-
bliolheque Nalionale, par lem^me, 1884, in-S* fr.

Calaloque de la salle |)ubllque de lecliire. 1895,
in-S* 2 fr. 50

Notice des objels exposes : Imprimis, manuscrlls,
eslampes, 1881, in-12, br 3 fr.

-

Nolhre des objels exposes dans la section de geogra-
phie, 1889, in-12 1 fr. 50

Nolh'.e sommalre des princtpanx monumenis
exposes dans le d^partement des raMaiUes et des an-
tiques. 1889, in-12 1 fr. 50

Nolice d*un choix de manuscrlls des fonds Libri
el Barrols exposes dans la salle du Pamapse fran-

pais. 1888, in-iS 1 fr. 50
Nolice des objels exposes dans la salle du Pamasse '

frangais k I'occasion du second centenairedc la mort de
Pierre Comeille. 1884, in-12 O fr. 50

Nolice d'un choix de manuscrlls, d'imprlmds el
d'eslampes, acquis dans ces demieres ann^es, exposes
dans le vestibule, 1889, in-12 de 52 p. . . . 1 fr. 50

Catalogue des legs : Calaloque d'une collection na-
poleonlenne du baron Hyppolyle Larrey,donnee
k la Bibliotheque Nalionale par Mile Dodu. 1896, in-8*,

prix 2 fr.

Catalogue dune collection miislcale el d'ou-
vr.aqes divers legu^s par M. O. Thierrv-Poux. 1896,
in-8°' 2 fr.

BORDIER. Description des pelnlures el aulres
oruemenls eonlenus dans les manuscrlls qrecs
de la Bibliolheque Nalionale, in-4*, planches, fac-

simile 30 fr.

BOUCHOT 'H.), de YInstilul. Calaloque de dessins
rel.'ilils ^ rhisloire du Thf'illre, conser\'es au de-
partement des estampes de la Bibliotheque Nationale, ^

avec la description d'eslampes rares sur le meme sujet,

r^cemment acquises de M. Destailleur, iSgG, gr. in-8*,

prix. . .- 3 fr.

COUDERC. Invenlalre sommalre de la collecllon
Cleineiil de Boissy sur la juridlcllon el la )ti-

rlsprudeoce de la chambre des comples. Paris,

1895, in-8°, br 2 fr.

BOINET (A.). Calaloque des minialiires de la Bi-
bliotkique Saiiile-Genevi^'e. igo7, in-8*. , . 2 fr. 50

BOURGIN 'G.). Invenlalre analyllqne el exlrails
des manuscrlls du londs Gesullieo de la Bi-
blioleca Nazionale Villorio Emanuele de
Rome concemant I'histoire de France {xvi*-xix* siecle).

1906, in-8*, br 3 fr.

— L'Incendle de la Bibliotheque Nationale el
Universilaire de Turin. 1904, in-S*, br . 1 fr. 50

BOURNON (F.). Calaloque des manuscrlls de la

bibliolheque de riustilul. i89o,in-8* ... 3 fr.

— Calaloque des manuscrlls de la bibliolheque
de la viMe de Paris (H5tel Camavalet). 1894, in-8*.

prix 2 fr. 50
Bulletin des BIbllothfeques el des Archives

public sous les auspices du Ministere de I'lnstruction

publique. j8'i.1-1889. 6 vol. in-8* 50 fr.

C'est \h que Ton trouve les notices et les instructions,

drsorraais classiques, sur les incunables, etc., de I'admi-

nistrateur honoraire de la Bibliotheque Nationale,

M. L. Delisle.

Bullelin de la Bibliolheque el des travaux his-
loriqiies publiiS sous la direction de M. M.arcei Pogte.

1906-1913, 7 fa c. in-8* {A suivre).

Chaque 2 fr.
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INTRODUCTION

La gravure d'illustration a droit a une place dans I'hisloire

de I'art. Si secondaire que soit le genre, on ne saiirait le negliger.

Les figures des vieux livres, dessins a jamais fixes et proteges

par des feuillets presses, conservent, souvent mieux qu'un tableau

ou qu'une statue, la pensee de I'artiste dans toute son integrity.

Le texte qui les accompagne, les date, les commente, les replace

dans le milieu primitif. Ce sont des documents d'une authen-

ticity sure, d'une exactitude certaine. II y enapeu qui resument

aussi bien les tendances artistiques d'une 6poque, qui soient

plus rev^lateurs des gouts moyens d'une soci^t^.

Les illustrations du xvii' si^cle ont etejusqu'ici peu ^tudiees.

On leur reproche de n'avoir ni le charme naif des bois du xvi'",

ni la grace spirituelle des vignettes du xviii''. Les rares histo-

riens d'artqui s'en sont occupes, lesjugent d^pourvues d'attraits,

lourdes, sfeches, emphatiques. II serait pourtant etonnant qu'il

n'y eut pas eu d'illustrations interessantes, en France, au siecle

ou Ton a le plus hi, le plus aime les livres, oii se sont fornixes

toutes les grandes bibliotheques et les premieres collections

d'estampes, et oii, de VAstrce au Teleinaque, des livres frangais

ont servi de manuels de politesse a toute I'Europe. Si c'est bien

la I'expression de la reality, le fait est singulier et il faut en
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rechercher les causes. L'art d'orner les livres de figures aurait-il

subi una crise, passe par una phase de decadence en raison soit

de circonstances economiques, soit d'un changement de pre-

cedes? Mais les severites des critiques peuvent aussi s'expliquer

par une esthetique trop exclusive. De toutes famous, la question

m^rite d'etre examinee h nouveau.

Auxvi'siecle, rien ne distingue specialementun livre a figures

public en France, d'un livre illustre en Flandre ou en Italic. Au
contraire, au xviii'' sifecle, les vignettes frangaises atteignent un

degre de perfection qui les caracterise entre toutes. Lesetrangers

sont les premiers k le reconnaitre. Chercher quand et comment

cette evolution s'est produite? par quels moyens? quels efforts?

quels ouvriers? et, en meme temps, etudier les oeuvres qui mar-

quent les progrfes accomplis : tel est le principal objet de ce

travail.

II s'agissait, tout d'abord, de circonscrire la partie du

xvii^ si^cle qui pent constituer une epoque dans I'histoire du

livre. On fait gen^ralement commencer le sifecle a la mort de

Henri IV. Cependant, par une coincidence fortuite, c'est bien

une fere nouvelle qui s'ouvre en France avecle millesime de 1601.

Tout est nouveau, la dynastie, le roi, la reine, la couret le regime.

La paix de Vervins (1578) vient de consacrer le triomphe des

Bourbons. Avec le roi de Navarre, arrivent au pouvoir beaucoup

d'autres Gascons. Cette invasion de Meridionaux renforce ce

qu'il y a dejci d'^lements latins dans I'esprit frangais, et l'art va

le traduire par des tendances de plus en plus classiques. D'autre

part, la signature de I'^dit de Nantes (1598) inaugure, en France,

le regime I6gal de la tolerance et de la liberte de conscience. II

en resulte une litterature plus humaine, plus gendreuse, et les

artistes en subissent I'influence.

Au point de vue particulier de I'illustration du livre, le choix

de la date de 1601 se justifie comme Vindication moyenne d'une
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orientation nouvelle. II y a. vers ce moment, changement de per-

sonnel et adoption definitive dim precede jusque-la k peine em-

ploye en France dans les litres. Tons les graveurs c^l^bres du

XVI" si^cle, sont morts ou vont mourir. Rene Royvin (1580?),

Salomon Bernard ( 1 570 ?), Jean Cousin II (i 590 ?), Etienne Delaune

(1583), Etienne Duperac (1601), Jean Rabel (1603). Ceux qui leur

ont succed^, Thomas de Leu et Leonard Gaultier, sont tres jeunes

encore et commencent k peine k travailler pour les libraires.

Leur periode de vogue et de grande production coincidera avec

les vingt-cinq premieres annees du xvii" siecle. Leurs ceuvres

caracteriseront une sorte d'epoque de transition entre I'art de la

Renaissance et celui qui s'affirmera en France, a partir de 1630.

C'est auprfes de ces artistes, ou en copiant leurs estampes, que se

formeront les nouveaux maitres illustrateurs. Quant a ceux-ci

ils naissent precisement aux environs de 1601 : Callot (1592),

Michel Lasne (1590?), Claude Mellan 11598), Abraham Bosse

(1602), Gregoire Huret (1606).

Les livres francais du xvi'' sifecle n'avaient guere ete ornes

que de figures sur bois. Vers 1600, cette pratique est aban-

donn^e : la mode exige des tailles-douces. D^sormais, et pendant

deux cents ans, on ne trouvera plus d'illustrations sur bois que

par exception ou dans les ouvrages edites a bas prix. Tout gra-

veur, digne du nom d'artiste, ne travaille que sur des planches

de cuivre.

Au changement de procede correspond une transformation

dans la technique. Le burin et la pointe permettent de rendre

tOLites les finesses, toutes les d^licatesses du dessin leplus pouss^.

Au besoin, mfime, on les associe pour mieux modeler un visage

ou traduire les valeurs diverses des ombres. De perfectionne-

ment en perfectionnement, les graveurs s'acheminent vers la

pleine maitrise de leur art, et ils y ont d^ja touche quand, vers

1660, arrive a Paris le principal illustrateur de livres de la fin
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du xvii"" sifecle, S^bastien Le Clerc, dont le style et la maniere

annoncent Gillot, Laurent Carset las vignettistes contemporains

de Watteau ou de Lancret.

De Ih una premiere raison pour clore a I'ann^a 1660 la

p6rioda de I'illustration francaise ouverte avec le sifecla. Mais il

y en a d'autras. D'^bord cette data est cella da I'Edit de Saint-

Jaan-da-Luz, sorte de charte de la gravure, arrachee par le genie

de Nanteuil a la faveur de Louis XIV, Aprfes cet acte royal qui

consacra la liberte da leur profession, las gravaurs furent consi-

der^s comme des artistes et non comma des ouvriers ou des

marchands; ils furent re^us a I'Acad^mie Royale de peinture et

da sculpture ; leur horizon s'elargit, at aussi la champ de leur

observation ; leur travail devint plus ind6pendant, leur imagi-

nation moins timide. Puis, aux environs de cetta mdma date de

1660, presqua tous les illustrateurs celfebres du xvir siecla sont

morts, vont disparaitre ou out d6ja attaint I'apog^e da leur

talent : Callot (1635), Nicolas Cochin (1664?) Stefano Delia

Bella (1664), Michel Lasne (1667), Gr^goire Huret (1670), Fran-

cois Chauveau (1676), Abraham Bosse (1676), Robert Nanteuil

(1678), Claude Mallan (1688). Ces derniers gravent encore aprfes

1660, mais ils se r^p^tent, ilsse copient eux-memes, ils font aussi

bien qu'ils ont deja fait, ils na font pas mieux.

Enfin I'adoption de la date de 1660 se justifie comme cella

d'une etapa dans I'histoire de la gravura. Tres pen d'annees

aprfes, Colbert creara aux Gobelins la premiere ecole profes-

sionnella da gravura (1667) et inaugurara, par I'achat des collec-

tions da I'abbe de Marolles, le Cabinet d'astampes de la Biblio-

thfeque royale (1666).

[601, 1660, telles sont done les limites d'une periode bien

distincta dans I'histoire du livre a figures en France. Si longue

que soit cette dur^e de soixante ann6es, c'est la seulement la

masure de I'existence de la plupart des gravaurs du xvir sifecle,
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et, pour qut'lques-iins, c'est la mesiire exacte de lenr vie de

travail et de production. lis conimenc^aient fort jeunes h. illustrer

des livres et, quand, vers 80 ans, ils voyaient arriver la mort, ils

en illustraient encore.

Quels furent ces livres? le savoir, les examiner n'est pas

chose facile. Dans les grandes Bibliographies, les ouvrages ne

sont pas classes chronologiquenient (1). II en est de meme dans

les bibliotheques publiques, et les catalogues — quand il y en a

— ne donnent que de rares indications sur les illustrations. En
retour, les repertoires de gravures ne contiennent que de vagues

renseignements bibliographiques. Bref, il faut deja connaitre ce

que Ton cherche ponr le trouver.

La methode a suivre ne pent se reduire a I'examen exclusif

des ouvrages du xvii" si^cle qui, a un titre quelconque, relevent

de I'histoire litteraire. II n'y a aucune raison pour que les illus-

trations de ces livres ofFrent plus de valeur artistique ou d'interet

documentaire que celles d'un traite de botanique ou d'un recueil

de prieres. En th^orie, il faudrait pouvoir tout voir et tout com-

parer. Dans la pratique, ce depouillement complet est impos-

sible, il faut se borner a explorer un grand nombre de volumes,

pris le plus au hasard possible et sans souci du sujet ou du nom
de I'auteur. C'est la seule chance de rencontrer des exemples de

toutes les fagons de graver et de connaitre le nom et la maniere

de la plupart des artistes qui travaill^rent alors pour les editeurs,

Le proced6 reserve des surprises. On decouvre des planches qui

meritent a tous egards d'etre tirees d'un oubli injuste; on en trouve

aussi beaucoup de mediocres et d'insignifiantes. Quelquefois les

gravures d'un livre ont ete systematiquement enlevees; ailleurs,

au contraire, entre les feuillets ont ete intercalees des figures

^trangferes a la publication.

(i) U n'y a guere d'exception que pour la « Bibliographie Americaine ».
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Les noms lus au bus des gravures des vieux livres sont, sou-

vent, I'unique preuve de Texistence d'artistes dont la patrie, la

famille, les dates de naissance et de mort, sont compl^tement

inconnues. Leurs oeuvres, au nioins, permettent d'emettre quel-

ques hypotheses sur leurs personnes et de mesurer leur role dans

I'histoire de leur art. Quand, au contraire, la biographie de

I'illustrateur n'est pas ignoree, les peripeties de sa destinee aident

a comprendre ce qu'il a voulu dire dans les images qu'il a tra-

cees, et avec quelle sincerity il a su traduire une forme ou une

id6e. Dans un art secondaire, se r^vele et s'affirme parfois un

homme de genie, ainsi Callot ; et souvent ce qu'on hesite a dire,

il arrive qu'on le chante on qu'on le grave.

Pour jugeravec equite les illustrateurs du xvii' sifecle, il faut,

au prealable, se renseigner, au moins sommairement, sur les

conditions I6gales ou professionnelles de leurs travaux. Certaines

prescriptions, et plus encore les moeurs et les coutumes, entra-

vaient alors le libre developpement de I'inspiration artistique,

contenaient les caprices de I'imagination en d'etroites bornes.

Un artiste ne pouvait mettre, dans ses compositions, que ce que

son temps, son milieu, son education comportaient; on doit en

tenir compte. Une autre cause de limitation resultait de la pra-

tique meme de I'art de la gravure
;
il y avait les difficultes inhe-

rentes aux moyens d'execution, ce qu'on pourrait nommer les

fatalites de la technique.

En depit de tons ces obstacles, les dessinateurs ou graveurs

de figures de livres du xvii" siecle ont-ils pu eviter la banalite et

la monotonie ? ont-ils su, tout autant que les illustrateurs d'autres

epoques, faire oeuvre d'artistes? et sont-ils parvenus a fixer un

aspect de la vie de leur temps? Toute interpretation plastique

est une representation de la r^alite ou la traduction visible d'une

pensee, d'un sentiment, d'une opinion ; que r^velent, sur la vie

materielle et morale des contemporains de Descartes ou de



IXTRODUCTIOX. vii

Corneille, ces images des livres qui pouvaients'adrcsser jusqu'aux

plus ignorants?

C'est ce qu'on essaiera d'elucider dans la presente etude.

Cette these est dediee au maitre venere dont I'enseignement

et les conseils uous out conduite a la licence et jusqu'aux portes

du doctorat.

Nous desirous aussi exprimer notre profonde gratitude a

M. Bertaux qui, aprfes M. Lemonnier, s'est occupe de notre tra-

vail avec la plus grande bienveillance, et aux autres maitres de

la Sorbonne qui nous ont soutenue de leurs encouragements et

de leur sympathie, MM. C. Bloch, H. Chamard, E. Faguet,

A. Gazier, A. Rebelliau et F. Strowski.

La generosite bien connue du president de la Societe pour

/'Etude de la Gravure Frnncaise a permis que Te-xpose de nos

recherches soit complete par la reproduction de quelques illus-

trations choisies, non parmi les plus belles, mais parmi les plus

caract^ristiques du XVII'' siecle; nous prions Monsieur Fenaille

d'agreer ici nos remerciements les plus reconnaissants.

Notre tache a ete parfois fort difficile et peut-etre nos efforts

seraient-ils demeures sans resultats, si nous n'avions trouve, dans

certaines bibliotheques de Paris, de la province et meme de

I'Etranger, les plus aimables concours. Cette these a ete faite en

grande partie avec les livres de la Biblioth^que de I'lnstitut;

nous n'oublierons jamais que c'est le conservateur, M. Rebelliau,

qui nous en a ouvert I'acces. Nous devons egalement des remer-

ciements tout particuliers a M. Chatelain et a ses collaborateurs

a la Bibliotheque de I'Universite
; a M. Emile Picot; a M. le

baron de Bethmann et h. son savant bibliothecaire, M. H. Masson

;

a M. le pasteur N. Weiss; a M. I'abbe Garrilhe ; a M. Charles

Buchet ; a MM. Henry Marcel et G. Briere, au Louvre; a

MM. de la Ronciere et Courboin, k la Bibliotheque Nationale

;
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a MM. H. Martin et G. Scheffer a la Bibliothequc de I'Arsenal;

a M. Kohler et Mortet, a la Bibliotlieque Sainte-Genevieve
;

a MM. Boucher, Clairin et Georges Durantau Mus6e delaBiblio-

theque de I'Ordre des Avocats ; a M. le lieutenant-colonel Picard,

au Ministfere de la Guerre ; a M. le D' Dorvault k I'Ecole de

Pharinacie ; a M. Cornu, au Mus6e des Arts Decoratifs; a

M. Viilepellet, aux Archives Nationales, a MM. Rene-Jean, et

a ses coUaborateurs, a la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie

;

a MM. Delalain et Polain, au Cercle de la Librairie ; et a

M.le D' Krieger, directeur de la Bibliotheque Royale de Berlin.

MM. V. Bourrilly, professeur a la Faculte des Lettres d'Aix,

et Pierre Marcel, professeur a I'Ecole des Beaux-Arts, nous ont

rendu des services d'amis et de bons caniarades ; nous leur en

expriraons toute notre reconnaissance.

Nous desirous encore assurer de notre gratitude, le maitre

qui represente a I'lnstitut I'art des Mellan et des Nanteuil,

M. Sulpis, qui a bien voulu nous initier aux pratiques diverses

de la gravure.

Enfin nous serious une ingrate si nous ne remerciions du soin

et de I'empresseraent apportes a I'edition et a I'impression de

cette these, MM. Ed. Champion, Ph. Renouard et Dumoulin.



PREMIERE PARTIE

LE REGIME DU LIVRE





LA RECLEMENTATION RELIGIEUSE. ROYALE
ET CORPORATIVE

LE PROCES DE I620. — L'EDIT DE 1660

Le regime du livre a figures, en France, an xviT si^cle n'est

pas un regime de liberte. Toute publication est sev^rement

surveillee et n'est permise que sous certaines conditions. Le

systeme se resume en la pratique de I'autorisation prealable et

de la censure (i). II y a triple reglementation, religieuse, royale

et corporative. De plus, I'auteur ou I'editeur le mieux pourvu de

toutes Its approbations necessaires, pent toujours craindre des

poursuites de la part de la police ou une intervention des cours

de Parlements.

II ne saurait entrer dans le cadre de cette etude de s'occuper

de la legislation du livre sous Henri IV et Louis XIII; mais il

parait necessaire de rappeler les principaux edits, arrets, ordon-

nances qui fixent ou modifient les conditions generales de I'im-

primerie et de la librairie, de 1600 a 1660. Telle disposition des

reglements a du gener I'inspiration de I'artiste illustrateur, telle

(i) Voir Collcclion Aituson, V. Vv. Ms. n" 22071 (pieces 6, 8, 11 et 75).
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autre a pu favoriser son travail ; il importe de pouvoir en tenir

compte.

Le concile de Latran, s'^tait pr^occupe des dangers que le

livre imprim^ pouvait faire courir a la cause religieuse et, par

le 3'' decret pris dans la lo'' session, en mai 1515, il avait decide

que toute publication serait soumise au controle et a I'appro-

bation des autorit^s ecclesiastiques (i), tant a Rome que dans

les autres villes et dioceses. Sans doute, en France, le concile

ne fut re^u que dans quelques-unes de ses parties, et apres une

longue resistance ; toutefois I'une des premieres dispositions

adoptees visait le decret sur le fait de Timprimerie et librairie.

Le roi, le 18 mars 1520, le Parlement, le 4 novembre 1521, defen-

dirent de laisser paraitre un livre religieux quelconque sans

I'approbation de la faculte de Theologie (2). Les edits de Fon-

tainebleau (i I decembre 1547) et de Chateaubriand (27 juin 1551)

surencherirent (3). Le premier disait :

« L'une des choses que nous avons le plus a coeur... est

« d'oster d'entre nos subjects I'usage des livres reprouves.... »

Et K sous peine de confiscation de corps et de biens » le roi

prescrivait de ne vendre ni publier aucun livre concernant la

Sainte Ecriture u ... que premi^rement ils n'aient este veus,

visitez et examinez de la faculte de Theologie de Paris ».

Le second edit commandait aux Parlements de ne donner

(( permission d'imprimer livres » qu'apres I'approbation prealable

(i) Voir le P. Labbe, Sacrosancia Concilia... Paris, 1672, in-fol., t. XIV (p. 257)

Noi ad Dei glorium... super librorum impressionne curam noslram habendam fore du.ximus

statuimus et ordinamits quod... — Voir aussi Bullarum Privilegiorum ac Diplomatum

Rotnanorum Ponlificum amplissima colleciio . Rome, 1743, in-fol., t. XLIII (p. 409).

(2) Voir Ch. Jourdain, Index chronologicus Charlarum pertinentium ad Historiam

Universitaiis Parisiensis. Paris, 1862, in-fol. (p. 326, 327 et 314).

(3) Voir FoNTAXON, Les EdUs et Ordoniuinces des J?o/s de Prance. Paris, ibii, in-fol.,

t. IV (p. 373 et 374). Bibliotheque Xationale, f. 2017 — et E. Lavisse, Histoire de

Prance, t. V, vol. II (p. 204 et 205).
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des facultes de Theologie (article 6). Desmembres de ces facult^s

devaient visiter deux fois par an (et a Lyon trois fois) les « offi-

cines et boutiques desimprimeurs et libraires)' (articles loet 1 1).

De plus, defense 6tait faite — et la mesure s'appliquait parti-

culiferement aux livres a figures — k a toutes personnes quel-

le conques de pourtraire ou faire peindre et pourtraire, publier,

(( n'exposer en vete, acheter, avoir, tenir, et garder aucunes

« images, pourtraitures, ou figures, cotre I'honneur et reverence

f( des saincts et sainctes canonisez par I'Eglise, et de I'ordre et

« dignite ecclesiastique... » (article 12). En outre, tons les ven-

deurs de livres devaient « tenir en leurs boutiques )i deux cata-

logues, I'un des « livres reprouves par la faculte de Theologie »,

I'autre des livres en magasin (article 15).

En 1598, « L'edit de pacification » soumit h «. la visite de

la faculte de Theologie )> meme les livres protestants (ar-

ticle 21) (i).

Ce regime fut celui de tons les livres « concernant le faict

de la religion )i durant le xvii' siecle. Pour les autres, Fontanon,

dans le tome IV de son recueil des <i Edtis et Ordonnances des

Rots de France » public en 161 1, tome h traittant de la Police

Sacr^e », semble laisser entendre qu'on ne pouvait en droit les

imprimer <i sans la visitation des docteurs en theologie et prelats

de France (2) ».

Cependant, dans la pratique, en raison des discussions de

r^poque sur les pouvoirs respectifs des autorites temporelles et

spirituelles, les livres profanes echapp^rent h. I'obligation de

Tapprobation religieuse. Le droit de censure fut meme enlev^ k

la faculty de Theologie, en 1653 (3).

(i) Voir Fontanon, Les Edits et Ordonnances des Rois de Fiance. Paris, 1611, in-fol.,

t. IV (p. 364)-

(2) Voir id. (p. 373), titre du chapitre VIII.

(3) Voir : P. Mellotee, Lcs Transformations economiqueS de TImprimerie sous

I'ancien Regime. Chateaurou.\, 1905, in-8 (i" partie, chapitre II), et A. Chevillier,
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La reglementation religieuse n'en eiit pas moins une grande

importance, d'abord parce que les livres religieux ^taient alors

les plus nombreux (i), ensuite parce que, sur le point de I'or-

thodoxie, la Rovaute evitait d'entrer en conflit avec I'Eglise, qui

d'ailleurs n'aurait pas laisse toucher a ses droits. Par un autre

cot^ encore, les livres a figures plus specialement relevaient de

cette reglementation : Si le concile de Trente n'^tait pas re^u

en France, il etait loisible a chaque eveque de I'appliquer dans

son diocese, et, parmi ses prescriptions il en etait de relatives

aux images (2).

An xvir siecle, la grande autorite en niatiere d'imprimerie

et librairie fut I'autorite royale. Elle avait pen a pen, au cours

du siecle precedent, substitu^ son ingerence a toute autre. Ainsi

aprfes avoir, en 1535, decide que la surveillance et I'approbation

des livres appartiendraient aux Parlements (3) et reconnu cette

competence dans I'edit de Chateaubriand (1552), le roi par

« I'ordonnance de Mantes » du 10 septembre 1563 (4), defen-

dit d'imprimer aucun livre « sans son conge ou permission et

lettre de privilege » et sans la vue de cette « dite permission

ainsi scell6e (du grand seel), sur peine d'etre pendus et ^tran-

glez ji.

La defense fut renouvelee u sur peine de perdition de biens

et punition corporelle » dans I'ordonnance de Moulins (fe-

L'Origine de VImprimerie a Paris. Paris, 1694, in-4 (Bibliotheque Nationale, O. 754

p. 397-407). La censure avait ete organisee en 1624 par « Lettres en forme d'Edit »,

mais les protestations de la Faculte de Theologie fiient surscoir a I'cnregistrement.

(i) On estime generalement qu'ils representaient alors les 5/6 de la production

totale.

(2) Voir Ch. Dejoi?, De I'infliieyice du Comile de Trente sur la I'ltterature el les Beaux-

Arts chez les Peuples caiholiques. Paris, i884, in-8 (p. 141 et suiv. et p. 257).

(3) Voir E. L.wissE, Histoire de France, t. V, i''' volume (p. 379).

(4) Voir FoNTANON, Les Edits et Ordoniiances des Rois de France. Paris, 1611, in-fol.,

t. IV (p. 376).
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vrier 1566) (i), dans la declaration d'avril 1571 et dans Ics

lettres patentes du 12 octobre 1586 (2).

A son av^nement, Henri IV confirma (et apres lui Louis XIII

et Louis XIV firent de meme) las droits et immunit^s octroyes

a I'imprimerie par las Valois, tels que celui pour les imprimeurs

et libraires d'etre <(. un corps non d'artisans mais de ladite uni-

versite », et I'exemption de certains impots et corv^es (3). Le

changement de dynastie n'amena aucune modification dans le

regime du livre. Tout au plus y eut-il peut-etre relachement dans

I'application des reglements, puisqu'en mai 16 12 le gouverne-

ment crut utile de publier une nouvelle declaration dont le

texte est significatif :

f( ... II est assez notoire combien pent causer de mal la

ft licence que plusieurs se donnent d'ecrire et mettre en lumifere

(( des livres... A quoy desirant pourveoir... avons fait inhibi-

« tions et defenses a tous imprimeurs et libraires, d'imprimer,

« faire imprimer et vendre aucuns livres, trait^s... sans v mettre

(( le nom de I'auteur et de I'imprimeur, et sans avoir premie-

<(. rement obtenu permission de les faire imprimer par nos lettres

« patentes scellees de notre grand seel, a peine de confiscation

« des dits livres, amendes arbitraires et autres plus grandes

« peines... )i

Et defense aux « chancelleries » et k cours de Parlements »

de donner permission (4).

Ces dispositions ne parurent pas encore suffisantes. En 16 16,

pour rendre plus facile la surveillance, une ordonnance du lieu-

tenant civil commanda a tous les libraires de se retirer dans les

(i) Voir IsAMDERT, Recucil i^rtiiral des iiiiciennes /itis /ii2i!i-(iises. Paris, 1829, in-S,

t. XIV (p. 210, art. 78).

(2) Voir Saugraix, Code de la Lihrairie. Paris, 1744, in-8 (p. 357).

(3) Voir Saucrain, ///. (p. 10, 11 et 12), et Jeax de la Caii.le : Histoirr de I'im-

primerie et de la Lihrairie. Paris, 1689, in-4 (liv. II).

(4) Voir IsAMBERT, reciieil cite ci-des^us (n. 26).
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vingt-quatre heures h au detroit de 1' University » et cette pres-

cription fut r^it^r^e h diverses reprises au cours de la premiere

partie du xvn'si^cle, entre autres en 1630 et par arret du Conseil

d'Etat du 24 octobre 1644 (i). En juin 1618, afin de mieux

assurer I'application des reglements royaux et des edits « qui ont

ete negliges », le roi autorisa la creation d'une chambre de la

Communaut^ des libraires et approuva par lettres patentes les

statuts pr^sentes (2). L'article 18 de ces statuts rappelait I'obli-

gation des « visites » a faire deux fois par an, pour surveiller qu'il

ne s'imprime <> aucun livre centre les bonnes moeurs, la Religion

ou I'Etat ». L'article 19 concernaitl'examen rainutieux des ballots

de livres venus de I'etranger, mesure en vigueur depuis I'^dit de

Chateaubriand. L'article 23 enjoignait ^ aux sindics tt gardes

des libraires m ae visiter » les dominotiers, imagiers... afin qu'ils

n'aient a imprimer ni vendre aulcuns placards de peintures dis-

solues » {3). Cette derni^re disposition visait les livres ^figures.

On attachait a cette surveillance tant d'importance que bientot

on crut devoir rendre la r^glementation plus etroite et que le

19 decembre 1639 (4) le lieutenant civil, M. de Laifemas, fit

publier una sentence de police ordonnant una visite mensualle,

chez « les peintres, imagers, sculptaurs, gravaurs, moulaurs,

enlumineurs « pour y saisir les « dessins, planches, tableaux et

histoires » centre « I'honnaur de Dieu, de la Viarge, des Saints

et de I'Eglise... ou au m^pris de S. M., princes, seigneurs, mmis-

tres )>, ainsi que « les paintures grotesques et autres ouvrages

(1) Voir Saugrain, Coc/e de hi Librairie. Paris, 1744, in-8 (p. 99 et 100), et Isam-

BERT, recueil cite (p. 306).

(2) Voir Saugraix, id. (p. 269) et Isambert, id. (p. 117).

(3) Voir Saugrain, id. (p. 337) et Statuts de hi Librairie. Paris, 1620, in-4, art. 71.

(4) Sans doute a I'instigation des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement.

Les etats successifs de certaines gravures prouvent que la mesure fut strictenient

executee. La sentence fut renouvelee en 1672 et « publiee a son de trompe au coin

Saint-Benoit » c'est-a-dire dans le quartier des libraires et des graveurs. {Collection

A>i!sso>i,M.!i. 22119, piece n" 32.)
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sales ou deshonnetes ». La -vente de telles representations 6tait

« interdite a peine de punition corporelle " (1 ).

A peu de modifications pres, les statuts de 161 8 firent loi

jusqu'a I'edit de 1686. L'arret du Conseil d'Etat du 2 octobre 1643

recommanda aux syndic et gardes de la librairie de tenir la

main k I'observation stricte des rfeglements (2), et le nouveaii

reglement de 1649 consista surtout a renoiiveler les ordonnances

pr6c6demment publi^es ainsi que les ordres de s'v conformer

exactement.

Par ces diverses dispositions, I'autorit^ rovale pent paraitre

s'etre un peu dessaisie de certaines de ses attributions an profit

de la Communaute des libraires; mais en reality, an moyen du

«. privilege », en I'octroyant ou le refusant, le pouvoir r^glait et

controlait toutes les publications de livres (3). Les prescriptions

etaient formelles et des plus s^veres. Depuis 161 2, I'autorit^

royale seule avait qualit6 pour donner «. des lettres de permis-

sion )' en vue de I'impression de quelque livre que ce soit

;

d'autre part, nulle impression n'etait legalement possible sans

« lettres de permission ». II y eiit a ce sujet des declarations

repet^es (1626, 1627, 1629, 1643...) (4) ^t meme le gouverne-

ment crut devoir, en Janvier 1626, menacer les delinquants de

I'application des peines edictdes dans I'Ordonnance de Moulins,

c'est-^-dire >( de la confiscation de corps et de bien » (5). Enfin

(i) Voir Sta/uls, Ordonniiitces el liigUinenls... Paris, ihyi, in-4 (p. 57), et Collection

Anisson. Ms. 221 iq, piece n° 19.

(2) Voir Sai'Grain, Code de hi Librairie (p. 357 et suiv.)-

(3) Cast ainsi qu'en 1701 le Chancellier Pontchartrain put arreter la publica-

tion d'un livre qui lui paraissait devoir etre tendancieux, une vie de I'Abbe de Range.

Voir sa lettre a I'lntendant de Tours (Depping : Correspondance administrative sous le

ri'rne de Louis XIV. Paris, 1855, in-4, t. IV (p. 199).

(4) Voir S.\ur.R.\lN, Code de la Librairie (p. 357 et suiv.).

(5) Voir IsAMnERT, Recueil general des ancienncs lois fninfaises. Paris, 1829, in-fol.,

t. XVI.(p. 164). On peut remarquer que la decision tut prise peu apres la condamna-

tion de Theophile de Viau, et qu'elle ne fut peut-etre pas etrangere a I'exil volon-

taire de Descartes.
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« le reglement general pour la police de Paris » du 30 mars 1635

interdisait d'imprimer et de vendre aucun ecrit « sans privilege

de grand sceau 011 pernaission, h peine de vie (i) ».

A la reglejnenlation religieuse et a la reglementation royale,

se superposaient des prescriptions corporatives. Si le regime de

la librairie, malgre diverses tentatives d'organisation en corps

de metier, fut relativement celui de la libre concurrence jus-

qu'^ la creation de la Communaut^ de libraires en 161 8 (2), il

n'en 6tait pas tout a fait de meme pour I'iniprimerie, ou plutdt

les diverses sortes d'imprimeries. Pour se rendre compte des

sujetions existantes de ce chef, il faudrait connaitre I'histoire

des corporations, et cette histoire n'est pas faite. On ne pent que

pr^sumer certaines dispositions d'apr^s quelques ^dits, lettres

patentes, arrets, proems. Ainsi, au cours du xvi'' si^cle, les r^gle-

ments avaient dil distinguer, d'apres la nature des mat^riaux mis

en oeuvre et des outils manias, trois categories d'imprimeurs a

attributions bien ddlimit^es : les imprimeurs ordinaires qui tra-

vaillent le fer (3), les dominotiers qui impriment les gravures sur

bois, et les imprimeurs en taille-douce qui tirent les planches

sur cuivre. Des lettres patentes de Henri III, du 12 octobre 1586;

precisent que « les dominotiers ne pourront tenir presse... sinon

grandes... et ne pourront tenir lettres grosses ne petites (4) ».

Un jugement du Parlement du 18 juillet 1600 permet aux domi-

notiers de H posseder tout ce qui est n^cessaire pour I'impression

(i) Voir Delamare, Traile de la Police. Paris, in-fol. 1705 (plans et vignettes),

t. I (p. 125). D'apres le reglement, il semble que, pour une edition parisienne, la per-

mission du lieutenant civil pouvait au besoin remplacer le privilege du roi. Le cas est

rare. On en trouve cependant un exemple dans Les siityres de M. du Lorens, ouvrage

paru a Paris en 1646 (Bibliotheque de I'lnstitut, in-4, Q. 125 B).

(2) A Paris en 1618, et en province quelques annees plus tard.

(3) A cause des < poinQons esquels consiste une des principales parties de limpri-

merie > {^Collection Anisson. Ms. 22119, piece 13, fol. 54).

(4) Voir Saugr-MN, Code de hi Librairie, Paris, 1744, in-8 (p. 336).
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de leurs planches, tiltres, histoires, figures... sans que toutefois

ils puissent imprimer livres » (i). II r^sulte d'autres documents

que les imprimeurs en taille-douce n'avaient droit qu'ci une

presse spt5ciale et ne pouvaient faire oenvre d'^diteurs que sous

certaines conditions.

Au debut du xvii° siecle, la publication d'un livre i\ figures

sur bois on sur metal exigeait done, en dehors du travail du

dessinateuret du graveur, I'intervention de troissortes d'ouvriers.

Ces dispositions n'etaient pas toujours observ^es. L'infraction a

la regie eveillait des jalousies de metier, suscitait des questions

de concurrence que venaient encore compliquer des animosit^s

personnelles, ou aggraver des conflits de pouvoirs et de compe-

tences. Et le tout n'etait fait ni pour favoriser la production de

livres illustres, ni pour contribuer au d^veloppement de cette

Industrie.

La Bibliotheque Nationale conserve deux pieces caracteris-

tiques qui, mieux que tout autre document, resument la situation

et font connaitre les difficultes que pouvaient rencontrer alors

les editeurs de livres a figures. Ce sont deux textes relatifs k des

proces pendant, vers 1620, entre le graveur-imprimeur en taille-

douce, Melchior Tavernier d'une part, et les syndics et gardes

des marchands libraires de I'autre, textes qui font partie du

recueil n" 221 19 de la collection Anisson (pieces 12 et 13). Ces

deux « extraits de registres de Parlement » se presentent sous

la forme de petits imprimis in-4" de quelques pages chacun,

accompagnes de pieces annexes, dont une gravure. Le premier

de ces documents est intitule :

« Arrest de la Cour du Parlement donn^ en I'audience de la

Chambre de I'Edict, le sixieme jour de mars mil six cent vingt...

«... En cet arrest est insere le plaidoy^ de Monsieur Servin,

advocat general du Roy... »

(i) \'(iir Cii//ft/iiin Aiiisson. Ms. 22119 (annexes de la piece 13).
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Le second ne porte aucun titre et debute ainsi :

a Labbe plaidant pour M. Tavernier... demandeur h I'enthe-

« rinement des lettres a lui octroy^es par Sa Majeste le 6 de

« mars 1620, centre. .. »

A premiere vue, on pent se croire en presence de deux plai-

doyers prononc^s au cours d'un meme proems, mais k y regarder

de plus prfes, il r^sulte de I'examen de certaines dates qu'il s'agit

de deux pieces de procedure provenant de d^bats successifs (i).

La chose importe peu en I'espece ; comme le point en litige est

toujours le meme, comme en somme c'est la meme affaire qui

est en cause, il ne saurait y avoir inconvenient k rapprocher ces

deux textes qui se completent I'un I'autre et qui renseignent k la

fois sur robjet de la querelle et sur les pretentions des parties.

Des livres ont ete saisis comme objets de vente illicite. A
tort, soutient le possesseur des livres, le graveur Tavernier (2),

qui se reclame de lettres du Roy pour justifier la vente. A bon

droit, pr^tendent h Laurent Sonnius et autres se disant syndic et

gardes des libraires )> qui arguent d'un arret du Parlement pour

l^gitimer la saisie. C'est a la Cour de decider si elle « entheri-

nera » les lettres du Roy ou confirmera I'arret invoqu^.

(i) Des reclierches faites en vue de completer ces documents fragmentaiies et de

connaitre les conclusions dernieres du debat n'ont pas about!. Les registres du Conseil

du Parlement de Paris (vol. VII, 2' partie) (conserves au Musee de la Bibliotheque de

I'Ordre des Avocats) mentionnent seulement, a la date du 17 Janvier 1620, I'une des

pieces annexes de ce proces, « Les lettres patentes' » octroyees au marchand graveur,

Jean Le Clerc.

II y a bien eu deu.x proces puisqu'il y eut deux saisies differentes chez Tavernier,

la premiere le 14 novembre 1619, la seconde « le premier decembre dernier », dit le

texte. L'annee n'est pas mentionnee, mais on pent la fixer a 1624 : Dans les debats, il

est fait allusion a VArchitecture de Le Muet, editee en 1623; d'autre part I'avocat

general Servin mourut en 1636.

(2) Melchior Tavernier (1564 ?-i64i), fils de G.^briel Tavernier, graveur et

marchand d'estampes, ne a Anvers, venu a Paris vers 1573, installe dans I'lle du Palais,

quai de I'fipi d'Or « A la Sphere ». M. Tavernier fut le pere du celebre voyageur

J.-B. Tavernier.



LA RECxLEMRN TATIOX. 13

D'apres les reglements, aflirmeiU les advcrsaires de Taveriiier,

un imprimeur en taille-douce n'a pas le droit de se servir d'une

presse tvpographique et d'^diter des livres n autres que de

figures )) et, h plus forte raison, des livres depourvus de toute

figure comme certains des volumes saisis (i).

Mais, riposte I'avocat ddfenseur, ces livres sans figures

n'6taient qu' <( entrepos^s >< chez Tavernier; et, en ce qui con-

cerne les livres a figures, il y a erreur et exc^s dans I'interpr^ta-

tion des reglements. C'est le pere de Tavernier qui a import^ k

Paris, en 1573, I'art des illustrations en taille-douce (2). Depuis

cette date, on a laisse les deux Tavernier vendre sans contesta-

tions, " a boutique ouverte toutes sortes de livres en taille-

douce ». Du reste, tons deux ont regulierement pay^, comme
les autres imprimeurs, les impots et droits d'usage. Poursuivre

Melchior Tavernier, c'est aller contre le vouloir du roi qui,

«. par lettres de provision » enterin^es le 8 novembre 161 8, I'a

choisi pour " imprimeur en tailles-douces de la maison de Sa

Majeste ». Ce que Ton conteste an plaignant, c'est son art, d I'in-

dustrie de son esprit et le labeur de ses mains ». Partout a

r^tranger, le plein exercice de sa profession lui serait permis,

veut-on le lui refuser en France? Qu'entendent d'ailleurs ses

adversaires, eux qui ne savent pas graver, a ces livres k figures

qui sont « des plus excellents et n^cessaires ». En r6alit6, ils

attaquent Tavernier par animosity personnelle (3), puisqu'ils

laissent tranquilles d'autres marchands de livres a figures, dans

le meme cas que lui, par exemple les Le Clerc p^re et fils,

(i) Voir la liste Collection Anisson. Ms. 221 19 (piece n" 13).

(2) La pretention est contestable. Voir la preface du livre d'ANDRE Thevet, Lcs

vrais portraits et vies des hommes illustres. Paris, 1584, in-fol., et aussi ravertissement an

lecteur du Traite d'Architecture suivant Vilruve, de JULIEN Mauclerc. Paris, 1648, in-fol.,

dont les figures en taille-douce datent de 1566.

(3) L'insinuation peut etre fondee : les Tavernier etaient protestants ; la niajorile

des libraires se coinposait de vieu.\ ligueurs, et les proces se faisaient en 1630 et 1624.
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Baltard rimprimeur de musique, et encore les dominotiers qui,

en vertu d'un arret de 1606 (18 juilletj « peuvent vendre his-

toires et figures soit en livres, soit en placards ». Tavernier n'en

demande pas tant ; il ne cherche qu'a s'entendre avec les autres

categories d'imprimeurs pour echanges de services professionnels.

Mais, si Ton veut d^fendre aux graveurs le commerce d'images

accompagnees de texte, qu'en retour on interdise aux libraires

de vendre des livres ou i( les figures excedent en valeur I'ini-

pression ».

II ressort de ces plaidoyers que les reglements en vigueur

vers 1620, touchant les droits respectifs des differentes categories

d'imprimeurs, devaient manquer de nettete et de precision. Les

debats de I'affaire Tavernier, quelle qu'en fut Tissue inconnue,

ne semblent pas les avoir rendus plus clairs. L'incrimine (i)

continuaplus ou moins ouvertement son commerce. D'autrepart,

malgr6 le vague et la rarete des documents, on sait qu'il y eut

d'autres proems du meme genre au cours du sifecle. Par exemple, le

i2octobre 1650, a larequete des libraires et imprimeurs, la juri-

diction competente fit saisir, chez un marchand graveur en

taille-douce, un livre intitule : Lc Miroir des Prestres, en tant

que publication contraire aux reglements qui interdisent aux

II imagers » sous peine de 400 livres parisis d'amende, I'insertion

de plus de cinq ou six lignes au-dessous des gravures qu'ils

vendent et ix sans que Texplication imprimee puisse passer au

reversdesdites figures )j (2). (Dans le livre saisi,il y avait 25opages

de texte.)

Un des inter^ts de ces proces est de donner un apergu des

difficultes que le regime de la reglementation pouvait entrainer

(i) Voir les LcUres de Peircsc et en paiticulier une lettre de 1633 (t. Ill, p. 10).

PEiRESr raconte a Dti Pity que c'est d'apres ses ordr.es que TavErxier a imprime Le

Voyage de Guillaume Sclumlcn, un des livres saisis en 1620.

(2) Voir Collection Anisson. Ms. 22119, piece ly. Les demandeurs voulaient profiler

de I'occasion pour faire abaisser ;i 4 lignes I'insertion permise.
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et des obstacles qui s'opposaient a une grande production de

livres a figures. On y voit egalement que c'est dans les distinc-

tions professionnelles qu'il faut chercher I'explication des deux

modes de publication des livres illustres en usage a cette epoque.

L'imprinieur en taille-douce a le droit de vendre des recueils

d'estauipes accompagnes d'un certain nombre de lignes de texte.

Le libraire pent editer les livres ornes d'une ou deux figures au

plus. Mais s'il s'agit de la publication d'un veritable livre illustre,

au sens moderne du mot, c'est presque une anomalie, une sorte

d'infraction a la regie generale que doit autoriser et prot^ger uii

privilege donne par le roi. Aussi, dans la pratique, a-t-il fallu

admettre certaines exceptions et accorder aux graveurs-impri-

meurs en taille-douce comme aux dominotiers tons droits sur

les livres de « Fortifications, d'Architecture, de Geographic et de

Fleurs qui consistent principalement en figures ». Le procfes de 1 620

I'etablit formellement. Plus tard, les exceptions deviendront plus

nombreuses, d'autant que, par la faveur royale qui est parfois

le correctif d'un regime d'oppression, il est toujours possible

d'arriver a se soustraire ii la reglementation corporative.

A un autre point de vue encore, le proces de 1620 et les

autres contestations de meme genre entre graveurs et libraires

ofFrent un grand interet. On y voit s'affirmer nettement chez le

veritable ouvrier du livre a figures, le graveur, une repugnance

absolue a subir rembrigadement corporatif. Preserves a cet egard

de toute tradition par la nouveaute relative de leur art, favorises

par les manquements a I'ordre etabli toleres forc6ment en France

au milieu des troubles politiques et economiques de la fin du

xvr sifecle, les graveurs e.xercent une profession libre ( i ) et ils

entendent bien conserver ce privilege (2). Aussi est-ce pour

(i) Dans un memoire manusciil du graveur HuiJI'ier, en 1764, il est dit que,

depuis F"RANgois I"'', I'art de la gravure est libre. Voir (collection Anissoit, Ms. 22120.

(i) Privilege et exception, car les libraires sont organises en communaute a partir
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mieux se mettre k I'abri de toute possibilite d'organisation syn-

dicale et echapper aux tracasseries des corporations existantes,

et non par simple vanite, qii'a ritnitation d'autres artistes, ils

recherchent avidement la moindre charge en la maison du Roy
et surtout I'obtention d'un logement aux galeries du Louvre,

ce qui ne les fait relever que de la prev6t6 de I'Hotel (i). Ce
n'etait pas precaution inutile. Le regime de liberie dont jouissait

I'art de la gravure ne plaisait pas k tout le monde. L'exception

choquait et, a diverses reprises, on essaya de la faire cesser. L'on

reussit meme a convaincre certains graveurs des avantages pos-

sibles d'une organisation corporative, si Ton en juge par une

gravure satirique attribuee a Michel Dorigny (2). EUe represente

un ane conduisant une troupe de ses semblables, jeunes et vieux,

et en marge, on lit : « Le corps des graveurs asinique quy ont

signe les articles pour lestablissement de leur Maistrize au

traquenart des Anne » (3). La tentative la plus serieuse, en ce

sens, fut faite en 1660 par un a sieur Lavenage )i (4). Elle faillit

aboutir k « la creation de deux cents maitres graveurs de taille-

douce, imprimeurs et etalleurs d images, pour former un corps

de metier a I'instar des autres metiers ». Mais les interess^s

de 1618, et les peintres et sculptcurs ne sont libres qu'en i64cS, a l.i suite de la crea-

tion de I'Academie royale de Peinture et Sculpture.

(i) S'il n'y a pas de graveurs parmi les occupants de 1609, les lettres patentes du

22 decembre 1608 reservent les logements aux « meilleurs ouvriers » de « quelque

art et science qu'ils soient ». M. Lasne sera titulaire de I'un d'eux vers 1630, et apres

lui, presque tons les graveurs celebres seront leges au Louvre.

(2) Robert Dumesnil, Le Peintre-Graveur franfais. Paris, 1835-1871, in-8, t. XI,

p. 80. Voir Collection Aiiisson, Ms. 22119, piece 21.

(3) Sur la gravure figure egalement une Poiie Baiidet. On pent se demander si

toutes ces allusions n'indiquent pas que, parmi les graveurs favorables a I'organisation

corporative, se trouvaient et le vieux Michel L.^sne et le jeune Iitienne B.^udet.

(4) En 1673 et en 1692, il v eut de nouvelles tentatives. Cette derniere aboutit,

« pour des raisons financieres » ;i I'etablissement « en corps de comniunaute de niai-

trise et de jurande » des imprimeurs en t.iille-douce, niais il semble bien que la mesure

ne s'appliqua jamais aux gra\eurs. (Voir Ojllcclioii Aniisou, Ms. 22 119, pieces 32, ^8 et

57.)
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s'^mureiit. Nanteuil intervint et, grace a sa faveur aiipres du roi

et des ministres, il put obtenir la promulgation de cet edit de

liberte qui est reste connu sous le nom d' Iii/ii dc 1660.

Les considerants et commentaires qui acconipagnent cette

declaration sont si significatifs que le texte merite d'etre cite,

sinon en entier, du moins dans ses passages les plus importants.

On le trouve dans la collection Anisson, Ms. 221 19, sous la

rubrique " Extrait des registres du Conseil d'Estat » en trois

exemplaires imprimes in-4", portant les n"" 21, 22, 23. Deux de

ces pieces sont semblables. La troisieme se distingue par un

en-tete grave sur bois different de celui des deux autres, et par

une orthographe speciale, mais il n'y a pas d'autres variantes.

Voici la teneur de ce document (i) qui resume la situation

juridique des graveurs en France dans la premiere partie du

XVII'' siecle et qui revile en meme temps la consideration que

ces artistes avaient su conquerir a cette date de 1660, et le rang

occupe alors par la gravure dans la hierarchic des beaux-arts :

« La gloire de la France... est de cultiver autant que possible

<( les arts liberaux, tel qu'est celui de la gravure en taille-douce,

« au burin et a I'eau-forte, qui depend de I'imagination de ses

« auteurs et ne pent etre assujetti a d'autres lois que celles de

'( leur g^nie... Cet art n'a point de comparaison avec les metiers

'< et manufactures; aucun de cesouvrages n'etant du nonibre des

« choses necessaires qui servant a la subsistance de la Societe

(i) II est intei'essant de rapprocher de ce document une piece manusciite qui lait

partie de la Collection Godefroy conservee a la Bibliotheque de I'lnstitut (Porte-

feuille CXCIV, fol. 222). Ce manuscrit de 4 feuillets, d'une ecriture xvif siecle, est

intitule : « Abrege de quelques raisons centre I'etablissement d'une maitiise en I'art

de la gravure en taille-douce ou tres humble Remontrance a Monseigneur le Chan-

cellier protecteur des Sciences et des Arts ». II n'y a ni date, ni signature ; mais les

raisons invoquees semblent avoir inspire les considerants de I'edit de 1660. Uc plus

certains arguments tres specieux prouvent que I'auteur de cette protestation ctail

graveur et I'ecriture pourrait bien designer Nanteuil (Voir la signatuie de cet artiste

reproduite dans le Dictionnaire de Jal).
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i( civile, mais seulement de celles qui servent a I'oi-nement, all

'( plaisir et a la curiosite, le debit par consequent, qui depend du

« hasard et de I'inclination, en doit etre enti^rement libre
; ce

'( serait asservir la noblesse de cet art a la discretion de quelques

'< particuliers qui ne le connoitraient pas que de le reduire a une

K Maitrise dont on ne pourrait faire d'experience reguliere et

« certaine, puisque la maniere de chaque auteur de la gravure

<( est difFerente de celle d'un autre, la diversite v etant aussi

« grande et aussi nombreuse qu'il v pent avoir de dessein. »

Deja de pareilles demandes ont t-te « faites aux predeces-

seurs de Sa Majeste », niais elles ont ete toujours rejetees ou

'( ...condamnees comme nuisibles a la gloire que regoit un

t( Roi'aume florissant par le bon traitement qu'il fait aux Arts

i( liberaux : et parce qu'au lieu d'ouvrir la porte aux Etrangers

(c que leur genie et leur courage ont elevez au dessusdu commun,

« c'etait leur interdire I'entree du Roiaume, en les menacants dune

« contrainte qu'ils ne trouveraient point parmi les nations moins

« polissees, et de plus bannir les Arts au lieu ne les attirer par

(( un accueil favorable.

« Sa Majesty voulant augmenter le courage de ceux qui se

II donnent a cet art, et par les marques de son estime et de sa

(( justice inviter ses autres sujets a les imiter, menie les Etrangers

« a s'habituer en son Roiaume, Sa Majeste etant en son Conseil...

« maintient et garde I'Art de la gravure en taille-douce, au burin

« et a I'eau-forte et autre maniere qu'elle soit, et ceux qui font

(( profession d'icelui, tant Regnicoles qu'Etrangers, en la liberte

« qu'ils ont toujours eue de I'exercer dans ce Roiaume, sans qu'ils

« v puissent etre reduits en Maitrises, ni corps de mdtier, ni

K sujets a autre Regie ou Controle, sous quelques noms que ce

n soit...

(( Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majeste y etant.
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« tenu a Saint-Jean-dii-Lutz, le vingt-sixieme May mil six cens

« soixante. )j

Stgnc : De Lomenie.

Les graveurs resterent libres, mais les editeurs ne I'etaient

pas. De la, la necessite de substituer, sur certaines publications

illustrees, le nom d'un libraire iniaginaire, comme par exemple

du celebre et vagabond Pierre Marteau, a celui que les regie-

mentations diverses pouvaient atteindre. La mulliplicite comme
I'ingeniosite des procedes ainsi employes peuvent servir a

mesurer I'importance des rigueurs du regime.



II

LES PRIVILEGES

Les privileges sont une autorisation superieure, octroyee par

le roi pour rimpression de tel ou tel ouvrage. Suivant I'etymo-

logiememe dumot,ils se donnentindividuellement ets'appliquent

a des cas particuliers (i). Non seulement ils servent parfois a

tourner des reglements generaux trop etroits, mais surtout ils

protegent auteurs et 6diteurs contra les tentatives de contre-

fa9on, ils consacrent leurs litres de propriete sur roeuvre

patentee, ils leur garantissent la jouissance des profits que Ton

en pourra retirer, et ils constituent ainsi la premiere forme de

la reconnaissance legale des droits d'auteur.

Utile pour toute espece de livres, I'obtention d'un privilege

devient presque une n^cessite lorsqu'il s'agit de livres k figures

qui sont ceux dont I'edition est la plus couteuse et la plus

compliquee dans I'^tat de reglementation du xvii'' sifecle.

Le roi accorde un privilege pour un ou plusieurs ouvrages,

k la requete soit du libraire (c'est le cas le plus frequent I, soit

(i) II y a, dans les documents de la Collection Anisson, un resume de la procedure

a suivre pour obtenir un privilege (Ms n" 22071, piece 141). Celte piece se rapporte a

I'annee 1677, mais, comme rien n'indique une innovation recente dans les diverses

formalites a remplir, il est permis de supposer qu'au commencement du siecle, la

methode etait deja la meme.
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de I'auteiir qui alors s'empresse g^n^ralement de r^troc6der le

privilege i son ^diteur, soit quelquefois aussi de I'illustrateur

quand celui-ci se trouve 6tre en nieme temps marchand d'es-

tampes ou auteur de livres (i). Si I'ouvrage comporte un grand

nombre de figures, le fait est d'ordinaire consign^ dans le privi-

lege. II y est dit que ces lettres rovales ont ^te pr^cis6ment

sollicit^es et octrov^es en raison des grands frais occasionn^s

par I'illustration.

Ainsi, en i6oq, les libraires Langelier et Guillemot qui ont

d^pense « 4000 ecus » pour faire tailler les planches des

ouvrages " de la traduction de Blaise de Vigen^re <>, Les

Tableaux dc platte peinture des deiix PInlostrates, la Vie

dApollonius Thianee et i Histoire des lures de Chalcondyle,

obtiennent par lettres patentes le droit exclusif de vendre ces

livres pendant douze ans. (Le contrevenant sera punissable de

2000 livres d'amende, frais et depens (2).)

En 1626, un privilege de dix ans pour faire imprimer livre

" et figures > est accorde aux ^diteurs de la <c Mvthologie " de

J. Baudoin ,qui, " craignant que, pour les frustrer de leurs labeur

et frais, les autres libraires ne voulussent faire le sembable, ce

qui tournerait k leurs partes et dommage, si ne leur etait pourvu

de nos lettres 1 rovales^ a ce n^cessaires » (3).

Ces exemples sont pris au hasard ; on pourrait les multiplier

;

on trouverait tons les privileges concus dans le meme esprit et

presque dans les memes termes. Cependant
,

quand I'octroi est

fait a I'auteur ou au graveur, le texte pr^sente quelques variantes

(i) Sur heaucoup de frontispices, les mots « Avec privilege du Roy » sont voi-

sins de la signature du graveur; il nefaudrait pas en conclure que I'artiste est patente.

Le plus souvent, la mention ne se rapporte qn'au livre lui-meme.

(2). Voir le privilege de VHistoire de la decadence de VEmpire grcc et de I'Elabhsse-

ment de celui des Tiircs... Paris, 1612, in-folio — et celui des Tableaux de platte Pein-

ture... Paris, 1617. — In-folio.

(3) Paris, P. Chevalier et S. Thiboust, 1627, in-folio, fig.
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et est souvent accompagn^ de consid^rants d^taill^s. II arrive

meme que certains de ces privileges resument si bien, dans la

complexity de la redaction, tous les points de vue, toutes les

formes, toutes les donnees de la question, qu'ils r^pondent k

toutes les curiosit^s qu'elle pent soulever, et qu'ils se pr^sentent

comme les meilleurs types du genre. Tels sont deux privileges

dont les titulaires portent les plus grands noms de la gravure

et de la litterature fran^aise au xvii'" siecle.

On connait le premier par I'extrait suivant insere dans un des

livres de Bosse (i) :

<' Par grace et privilege du Roy " donnd a Saint-Germain-en-

<( Laye le 3 novembre 1642 (2), signe Louis et plus bas Sublet :

<< il est permis a Abraham Bosse, de laville de Tours, graveur en

(( taille-douce, de graver, faire graver et imprimer, vendre, faire

(( vendre et debiter par telles personnes qu'il verra bon estre, en

<( tous lieux de notre Royaume, tous les desseins en pourtrai-

« ture qu'il dessignera de son invention on qu'il aura recouvrez

« de I'intervention de quelqu'autre ; ensemble tous les desseins

« concernans les arts et sciences dont ledit Bosse pourrait a

'< I'avenir tracer les figures, et dresser les discours de son invention

" ou d'autres, et ce durant I'espace de vingtann^esaccompliesdu

« jour de I'achevement de la premiere impression : et defences

« sont faites a toutes personnes de graver, faire graver, imprimer,

« vendre, debiter, nv distribuer durant ledit temps en aucuns lieux

« ou Royaume, aucune chose gravee ou imprimee, qui soitextraite,

" grav6e, contrefaite, imit^e en tout ou en partie, d'aucuns des

« dits ouvrages dudit Bosse, sans sa permission ou de ceux qui

<< auront droit de luy ; a peine les contrevenans, de trois mille

« livres d'amende, confiscation de tous les exemplaires. Le tout

(i) Tiaile des maiiihcs de graver... Paris, 1645, in-12, fig.

(2) On peut recnarquer que le privilege fut accorde a Bosse, I'annee meme oil il

reyut la commande d'liii frontispice pour I'lmprimerie Royale.
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« comme il est plus amplement declare dans les dites lettres :

« vcrifiees et registrees, Oui, M. le Procureur G^n^ral en la

i< Cour du Parlement, ce douzi^me jour de May mil six cent

« quarante trois. Signe Guyot ( i j.
»

On voit par ce premier texte que les lettres patentes qui

constituaient le privilege dtaient soumises k la verification du

Parlement. C'est la regie g^n^rale dans la p^riode ^tudiee. Ce
qu'il y a ici de particulier, c'est le retard de six mois apporte a

I'enregistrement qui d'ordinaire est chose faite un mois apres

I'apposition de la signature royale. II est regrettable de ne pas

posseder le privilege dans toute sa teneur. On y trouverait peut-

etre I'explication de cette anomalie.

Le second privilege a citer comme type caract^ristique

s'applique a un cas tout different. II s'agit d'un livre religieux et

le solliciteur est I'auteur du livre (2). La citation est un pen

longue, mais elle precise la nature et la portee de ces actes

royaux.

"... Nostre tres cher et bien aime le sieur Cornet7/e », est-il dit

dans ce privilege, < Nous a fait remontrer qu'il a traduit en v^ers

<( Frangais XImitation de ^esiis-Christ dont il a fait imprimer

(i) II est interessant de comparer cette piece au privilege accorde a NantEuil, qua-

lifie de dessinateur et graveur ordinaire du Roy, le 26 octobre 1661. Les termes sent

legerement modifies, mais les conditions generales sent les memes (propriete exclu-

sive de I'oeuvre pour une duree de 20 ans, et penalite de 3 000 livres d'amende pour

toute atteinte a cette propriete) avec cette difference qu'il s'agit uniquement de des-

sins ou gravures, et non plus en meme temps de livres il publier. {Col/eclion A?iissoii,

Ms. n" 22119, piece 24.) ^Un privilege dans le meme genre avait ete obtenu en France

par Rubens : Par lettres patentes donnees a Tours, le 3 juillet 1619, Louis XIII lui

avait octroye « permission et privilege de faire graver et imprimer ces dessins par tels

« graveurs, imprimeurs et libraires qu'il jugera les plus capables de s'en dignement
« acquitter » et ce, pour une duree de 10 ans, avec i 000 livres d'amende pour le contre-

venant. (Voir Max RoosES, Correapondnnce de Rubens, igog, t. II, p. 208.

(2) LImitalion de JHus-Christ, traduite et paraphrasee en vers francjais par P. CoR-

.

NEILLE. Derniere pirtie. Paris, Robert Ball.\rd, 1656. In-12, 50 figures. La premiere

et la deuxieme partie avaient paru en 1653, chez Ch. de Sercy, avec 39 figures et la

troisieme partie en 1654, chez Ballard, avec 31 fit;.
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les deux premiers Livres en vertu dn privilege a luv accorde

par nos lettres du 22 septembre 1651, lesquels deux premiers

Livres, il aurait fait enrichir de Figures de taille-douce sur

chaque chapitre, contenans chacune quelque exemple tire de

I'Ecritnre Sainte ou de La Vie des Saints, et appliqu^e a une

sentence contenue aux dits chapitres ; ce qu'il desirerait conti-

nuer h I'avenir pour les deux livres restans h imprimer. Et que

nos dites lettres en forme de Privilege il ne serait parl6, des-

dites figures et que plusieurs personnes pourraient les faire

graver de nouveau pour les appliquer au texte latin, ou

meme pour les vendre ou d^biter au public en Images

s^parees, et frustrer par ce moyen le dit exposant des fruits

de son travail, et de plus que ne luv ayant accorde nostre

dit Privilege pour I'impression de ladite Version en vers

francais que pour cinq ans, il ne pouvait etre rembourse en si

pen de temps des depenses qui lui convient de faire tant pour

ladite Impression que pour lesdites figures en taille-douce, s'il

n'avait de nouveau nos lettres sur ce n^cessaires pour lesdites

figures et pour plus longtemps... A ces causes... Nous luy

avons permis et permettons, par ces pr^sentes, de faire impri-

mer, vendre etdebiter en tons lieux de nostre obeissance, ladite

Traduction... et ce par tel Imprimeur ou Libraire qu'il vou-

dra choisir... avec Figures ou sans Figures, durant I'espace de

Quinze ans, h. compter du jour que ladite Traduction sera

achev^e d'imprimer pour la premiere fois... Et faisons tr^s

expresses defences a toutes personnes de quelque qualite et

condition qu'elles soient d'imprimer... ladite Traduction sans

le consentement de I'Exposant... a peine de deux mil livres

d'amende... Faisons pareillement defences sous les mesmes

peines a toutes personnes, de quelque condition qu'elles soient

c de faire regraver les dites Figures de taille-douce dont ladite

Traduction a est^ et sera fi I'avenir enrichie par I'Exposant
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pour les employer dans le Texte latin ou dans quelqu'autre

version de ladite Imitation... ny mesme pour les vendre et

ddbiter en Images sdparees sans le consentement dudit Expo-

< sant... A condition qu'il sera mis deux exemplaires de ladite

Traduction en nostre Biblioth^que publique, et un en celle de

nostre cher et f^al le sieur Mol^, chevalier, Garde des Seaux de

France et de faire enregistrer les Pr^sentes au Registre de la

Communaute des Libraires de nostre bonne Ville de Paris,

avant que d'exposer lesdits exemplaires en vente, a peine de

nuUite des Presentes... Voulons anssi qu'en mettant au com-

mencement ou a la fin de chaque Volume de ladite Traduction

un extrait des Presentes, elles soient tenues pour deuement

signifiees et que fov v soit adjoiistees... Mandons au premier

nostre Huissierou Sergent surcerequis, de faire pour I'ext^cu-

tion des Presentes tons exploits n^cessaires sans demander autre

permission. Car tel est nostre plaisir; nonobstant clameur de

Haro, Chartre Normande et autres lettres a ce contraire.

Donne a Paris, le trentifeme jour de Decembre, I'an de Grace

mil six cens cinquante trois... Sign^ par le Roy en son

Conseil. Giiitonnean. »

Bien que dans la redaction de ce privilege, on ait insiste sur

les depenses a faire pour (• enrichir » de figures cette traduction

de L Iin{tatio}i, celles-ci n'ont rien qui puissent justifier des

mesures exceptionnelles. Elles sont d'ex^cution mediocre et

signees pour la plupart par des artistes de second ou troisieme

ordre. L'exemple n'en est que meilleur, il vise des conditions

moyennes; un cas ordinaire, on pent tenir ce privilege pour une

formule d'application courante. II est done permis de raisonner

en ce sens sur les considerants et de remarquer que, d'aprfes ce

texte, la dur^e d'un privilege serait calculee de facon a rembour-

ser le titulaire des frais occasionnds " tant pour ladite impression

que pour les dites Figures en taille-douce <>.
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OUVRAGES.
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L'examen de divers privileges octroves pour un certain

nombre de livres illustr^s entre 1601 et 1660, montre qu'ils sont

donnas pour un temps qui varie entre six et vingt ans a partir

du jour de 1' << achev6 d'imprimer », et que I'amende dont le

contrevenant est passible reste comprise entre 500 et 300olivres.

Cependant, I'etude comparative de ces privileges n'indique

aucune correlation entre les dur^es et les amendes et encore

moins aucune proportionnalit^ au nombre des illustrations. Que

ces chifFres soient fix^s au hasard, c'est pen probable. Mais h. quel

ordre de consideration ob6issait-on? Y avait-il une rfegle de

repartition et quelle etait cette rfegle? C'est pour essayer de le

determiner que le tableau ci-joint (p. 26, 27) a ete dresse. On
verra qu'il n'v a rien ou presque rien h tirer de ce releve : toute-

fois il faut faire remarquer que, s'il porte sur des cas pris au

hasard, ces cas sont trop peu nombreux pour autoriser une

conclusion absolue( I ).

Quel que soit le point de vue auquel on se place en exa-

minant ce tableau, on n'y remarque rien qui trahisse une loi

;

tout au plus si ce releve met en Evidence une tendance a fixer,

pour toute publication illustree impbrtante, la duree du privilege

a vingt ans et la penalite du contrevenant a 3 000 livres d'amende.

Au contraire, si Ton avait fait figurer dans ce tableau la

mention de la repartition du profit de I'aniende, generalement

inscrite dans le privilege, on aurait constate ici la plus grande

regularity. De 1601 h 1637 environ, a part quelques tres rares

exceptions, I'amende etait prelev^e moitie pour le roi, moitie

pour le plaignant (2); de 1637 h 1660, le partage se fit par

(i) II faut aussi tenir conipte que, dans beaucoup de livres, ne figure qu'un extrait

du privilege tropecourte pour donner les renseignenients necessaires.

(2) Ouelquefois le denonciateur est substitue au plaignant; dansd'autres cas, il est

stipule que, sur sa part, le plaignant doit verser un tiers au denonciateur et un tiers

au\ pauvres. (Voir le privilege des Oiivei/iires des Parlemetits, Paris, 1612, in-4 (liibl.

de I'lnstitut, L. 165 B.)
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tiers (i). L'on ne peut determiner la date de ce changement

avec una entiere precision parce que beaucoup de livres ne

contiennent qu'un abr^ge succinct du privilege ; mais le nouveau

systeme de repartition est d6j^ en vigueur dans le privilege du

roman de Gomberville, Polexandre, public en 1637 {2). Le

troisifeme tiers de I'ainende revint tout d'abord a I'Hotel-Dieu

;

plus tard, apres la creation de I'Hopital General (3), en 1656, il

fut attribue tantot k Tune, tantot a I'autre de ces deux fondations

charitables. Qui d^cidait du choix? Et en vertu de quelles clau-

ses I'attribution se faisait-elle ? On ne trouve a ce sujet aucun

renseigneinent dans les privileges ; d'autre part, il ne semble y

avoir aucun rapport entre la designation de I'etablissement titu-

laire d'une partie de I'amende et la nature du livre qui pouvait

ainsi contribuer a alimenter le budget de la charite publique.

L'absence d'indications relatives aux figures dans le libelle du

privilege d'un livre illustre permet de presumer — ce n'est pour-

tant pas une regie absolue — qu'il s'agit d'un remploi de planches

deja utilisees pour une autre publication, on k debitdes en ima-

ges separ^es ». Ce cas se presente souvent pour les livres reli-

gieux et encore plus souvent pour la cat^gorie speciale des livres

liturgiques.

Cette derni^re espece d'ouvrages etait soumise a des regimes

divers. Pour les missels, breviaires et diurnaux, la demande de

privilege 6tait interdite par arr^t du Conseil (4). Pour les livres

(1) La Compagnie du Saint-Sacrement pounait avoir provoque I'adoption de ce

nouveau mode de repartition qui, en faisant la part des pauvres, reutre dans I'ensenible

des mesures charitables que cette compagnie provoquait alors un peu partout.

(2) Et dans le privilege, date du 30 decembre 1636, donne pour Touvrage de

D'AviTY et Rauchin, Description generale de VEurope, Paris, 1637, 3 vol. in-foi. (Voir

Bibliotheque du Ministere de la Guerre D. i. d. i.)

(3) L'fidit d'etablissement de I'Hopital General accorde seulement « le quart des

amendes de police et de toutes les marchandises ou autres choses qui sont declaree

acquises ou confisquees ». {Code de I'Hopilal General. Paris, 1786, p. :;6i.)

(4) Voir Collection Anisson, Ms. n" 22071 (piece 42).
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conformes aux usages du concile de Trente, Henri IV avait

confirme en 1603 le privilege exclusif de leur vente obtenu

en 1573 par le libraire Kerver (i). A la mort du roi, les autres

libraires crurent que cette vente allait devenir encore plus lucra-

tive et ils protesterent contre le privilege, an noin de la liberte

du commerce. Mais le gouvernement n'en passa pas moins, k

I'expiration des lettres patentes de 1603, un nouveau contrat

pour I'inipression des « (irandes Bibles et des usages du Concile

de Trente » (sauf les Heures), avec deux compagnies de

libraires associees, en leur accordant un privilege de trente

ans, avec p^nalite de 10 000 livres d'amende pour le contre-

venant, a la seule condition que, pendant toute cette duree

de 30 ans, il n'y aurait pas majoration de prix (2). Malgre de

nouvelles protestations (3), cette faveur fut confirmee pour

30 ans, en 1631, et, en 1660, le privilege fut renouvele, tou-

jours pour 30 ans, au dernier detenteur survivant, Sebastien

Cramoisy (4).

En dehors de ce cas particulier, il ne semble pas qu'il y ait

eu, dans la premiere partie du xvii'' si^cle, octroi de privileges

valables pour plus de 20 ans, pareils, par exemple, a celui

accords pour 50 ans, le 15 mai 1667, k a Francois d'Aubusson,

due de Roanez, comte de La Feuillade )> pour k empecher les

mauvaises editions » des Ordonnances de Louts XIV (5) on

(1) Voir Collection Anisson, Ms. n" 22071 (piece 15).

(2) Voir Collection Anisson, Ms. n° 22071 (pieces 47 et 55). Les titulaires dii privi-

lege sont les libraires Chappelet, Sonnius, Buon, Richer, Le Be,... de Paris, et

Cardon, de Lyon.

(3) Voir Collection .Inisson, Ms. 22071 (pieces 66 et 69). En 1631, les protestataires

se nomment Chaudiere, Som.maville, Soubron, Course, TARiiA, Bilaine, Du Br.\y,

GUILLEJIOT.

(4) Voir Collection Anisson, Ms. 22071 (pieces 66 et 94).

(5) Voir Collection Anisson, Ms. 22074 (piece 28). Dans le privilege de ce recueil,

connu sous le nom de « Code Louis », il est defendu e.xpressement d'acheter I'ouvrage

« sans que la planche en taille-douce... gravee ])ar le nomme Mell.\.v, y soit apposee ?• •
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a celiii du 3 aout 1675 qui prolongeait pour 50 ans les privi-

leges du libraire Le Petit, en consideration de la destruction

de sa boutique dans I'incendie du college de Montaigu (r). Le

privilege du 7 avril 1625 du livre de La Serre, Les Amours da

Roy et dc la Reyne, livre a enrichi d'un grand nombre de

figures » et a grands frais, n'est obtenu que pour une dur^e

de 10 ans, et en 1656 ce n'est que pour 20 ans qu'est donn6 le

privilege de La Pucelle de Chapelain, I'une des plus luxueu-

ses publications du temps. II est vrai qu'il ne s'agit, dans ces

deux cas, que de privileges particuliers. Mais les privileges col-

lectifs ou generaux, s'etendant a toute une categoric de livres.

tel celui des oeuvres de Saint Frangois de Sales, concede aux

Dames religieuses de la Visitation (et cede au libraire Sebastien

Hure), ou encore se rapportant i deux ou trois ouvrages publics

chez le mSme 6diteur, constituent des exceptions et, meme en

ces circonstances, le temps fixe ne depasse gufere la movenne.

En 1659 d'ailleurs, un arret du Conseil d'Etat (2) revoqua les

privileges generaux i< accord^s aux autheurs » pour des livres

non examines, et specifia qu'il ne devait y avoir que privileges

particuliers donnes pour cliaque ouvrage.

Le regime du privilege et des droits qu'on pouvait ainsi se

faire conceder par le pouvoir souverain, suscita vers 1650, une

curieuse tentative d'accaparement qui int^ressait plus ou moins

directement les illustrateurs de livres. En plein xvii'' siecle,

Frangois Mansart congut I'idee d'organiser ce qu'on appellerait

Or, il est a remarquer que cette gravure manque dans la plupart des editions et parait

meme, dans celles de petits formats, n'y avoir jamais ete placee. Elle est du reste d'un

style emphatique et mediocre, indigne du signataire.

(1) Voir Collection Anisson, Ms. 22074 (piece 37). L'incendie eut lieu le 21 mars.

D'autres libraires, egalement atteints par le sinistre, obtinrent des dedommagcments
analogues.

(2) Voir Collection Anisson, Ms. n" 22071 (piece 91) et Isambert, Recueil general

des anciennes lots franfaises, t. XVll, p. 370.
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aujourd'hui « le trust de la gravure ». II sollicita et obtint un

privilege general qui lui assurait le controle et le monopole de

tout le commerce des estampes editees en France (i), V compris

les affiches et billets d'enterrements et aussi sans doute les

figures de livres. Le texte n'en est pas connu, car, sur la priere

ou les remontrances de I'Academie royale de Peinture et de

Sculpture, le Garde des Sceaux, Chateauneuf, se hata de dechirer

ce privilege pen apres I'avoir signe (2). Neanraoins, les graveurs

en garderent rancune a Mansart : Un pamphlet (3) fut public a

la date du i" mai 1651 sous la forme d'un placard orn6 d'une

gravure anonyme, et texte et image sont fort injurieux pour

celui qu'on appelle « I'architecte partisan x et qu'on accuse de

vouloir « couper les bourses aux meilleurs artisans du rovaume ».

Mansart est represente le nez demesurement allonge, monte sur

un ane convert de privileges, se dirigeant vers le gibet de Mont-

faucon. Au-dessus de ce ridicule cavalier, on lit : « Mansarade

ou Pompe funebre de Maltotier de la Vertu. — Vazy-Voir

excudit — avec Privil. de Fr. Mansard. );

Le grand avantage recherche en sollicitant un privilege etait

la protection contre la contrefacon (4). Les declarations royales

de 1572 frappaient ce delit d'amende arbitraire et de confiscation

des livres contrefaits. Les reglements de la librairie et imprimerie

(1) Voir H. Lemonnier, L'.iii Fiaiifuis an tempi de Richelieu et de Mazarin,

(page 132).

(2) Voir Proces-Verhaux de I'Academie R. de P. et Sc. T. I, Seance de Janvier

1651.

(3) Voir Archives de I'Ai-t Franfais, 2' serie, II, p. 244, 246 et suivantes, R. DuMES-

NIL, IV, page 251, Magasin Piltoresque, 185 1, p. 160, et Bibl. Nat. Cabinet des

Estampes (Collection de I'Histoire de France, Fevret de Fontette, (Ob. 40) et

Collection Hennix, tome XL). Voir aussi Gazette des Beaux-Arts, N° du 15 sept. 1859.

(4) Pour hitter contre les contrefafons faites a I'etranger, I'editeur n'avait parfois

d'autre moyen que d'en acheter tous les exemplaires. Un privilege, obtenu par CourbS

en 1656, mentionne une operation de ce genre. (Voir I'edition in-8 de VAlaiic de Scu-

DERY. Bibl. Sainte-Genevieve, Y. 1295. Edition dont les figures signees P. Clouwet

sont des copies des planches de I'edition in-folio.)
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en 1618 confirmerent cette penality (art. 32 et ^^) et le r^gle-

ment de 1649 (art. 20) (i) defendit la contrefacon sous peine de

« 3000 livres d'amende et confiscation des livres », moiti^ au

profit « desmalades de la contagion », moiti6 a celui » des pauvres

de la Communaute... et sans esperance d'aucune grace ». Le livre

i figures etait assujetti au regime common. Comme les autres

livres, il devait etre assez souvent contrefait. Les documents

sur la matifere recueillis jusqu'ici ne concernent pas la premiere

partie du xvii" sifecle. Mais on pent presumer que la repression

eut aussi souvent I'occasion d'etre exercee avant 1660 qu'apres

cette date (2). En ce qui touche plus specialement la gravure

d'illustration, il serait desirable de retrouver le compte rendu

detaille de quelques proces en contrefacon, afin d'etre fixe sur

les circonstances du d^lit, les limites, les tolerances. Jusqu'a

quel point la reproduction d'une gravure etait-elle autorisee? Les

privileges ne I'apprennent point. A en juger par les copies (3)

directes ou en contre-partie, reduites ou agrandies, trans-

port^es du bois sur le cuivre ou reciproquement, si nombreuses

dans les livres du xvii'' siecle, sous des signatures differentes

de celles des gravures originales, les reglements devaient etre

assez larges ou pen precis. D'autre part, il est certain que la pena-

lity encourue en cas de contrefacon poussait a utiliser de prefe-

rence les figures dont le privilege etait expire, ou celles de

provenance etrangere que ne protegeait aucune legislation (4).

(i) Voir CoUccHkii A/n'iSiHi, Ms. 32074 (pii^'i-'e 60).

(2) Voir CoUectkni Anisson, Ms. 22074 (pieces 3, 4, 5, 8, g, 16, 19, 20, 22, 26...).

(3) De 1620 il 1635, les ouvrages du jesuitc Siiarez parurent a Lj'on chez Cardon,

edition in-folio, avec des frontispices semblables ou legerement modifies, portant altcr-

nativemeiU la mention « C. .^udran fecit » et « P. Fabcr fecit » ou depouivus de toiite

signature.

(4) Un arret du Conseil de septcmbre 1587 accordait a tous livres I'entree en

franchise dans le royaume, avec cette restriction que I'entree etait interdite ii tout

ouvrage pouvant presenter un caractere seditieu.x. Pour les estampes il y avnit une

ta.xe a payer, mais die etait relativcnicnt pen elevee.

3
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En definitive, le systfeme du privilege favorisait les artistes

en leur assurant une sorte de monopole teraporaire du commerce

de leurs oeuvres. Par ce moyen, le pouvoir royal pouvait encou-

rager la production, le d^veloppement, les progres de la gravure

d'illustration; et c'est bien efFectivement k uiesure qu'il est plus

souvent fait mention des figures dans les privileges de livres, ou

que plus frequemment les graveurs obtiennent des privileges

personnels, que ces figures se multiplient et, quelquefois aussi,

paraissent executees avec plus de soin et plus de recherche artis-

tique.



Ill

LES CONTRATS PRIVES

(Rapports entre Graveurs et Auteurs ou Editeurs.)

L'artiste charge d'orner un livre de figure, n'avait pas seu-

lement a se preoccuper d'observer les prescriptions des lois

civiles et religieuses, il devait aussi chercher a remplir les enga-

gements pris en traitant soit avec I'auteur (i), soit avec I'^diteur.

Au xvii'" siecle comme aujourd'hui, il y avait convention passee

au sujet de I'illustration d'un livre. Quels en etaient les termes?

et jusqu'oii pouvaient aller les exigences a satisfaire? II faudrait,

pour en juger, connaitre quelques-uns de ces contrats. Aucun

jusqu'ici n'a pu etre retrouve. On connait tout au plus I'existence

de ces pieces et Ton sait qu'il etait d'usage de les signer devant

notaires.

II y a, parmi les manuscrits de la Bibliothfeque Nationale, un

(l) Menie quaiid il s'agissait d'un simple frontispice et que I'illustiateur choisi etait

Rubens, I'auteur n'hesitait pas a indiquer le theme a developper. (Voir Max RoosES,

Correspondiince de Rubens, I. II, p. 113 a 115.) Dans le cas ici vise, le libraire, le succes-

seur de Plantin a Anvers, trouva « toute illustration superflue », et ce n'est que dix-

sept ans plus tard, en 1634, que les Epigrcimmes de BAUHUsms parurent, en 3' edition,

avec un frontispice de Rubens, vaguement inspire des desirs de I'auteur exprimes en

1617.
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recueil de pieces diverses, reliees en un volume timbre des armoi-

ries des Seguier (i), qui contient deux pages d'une Venture ronde

fort lisible, intitulees « Touchant la gravure de mille desseins de

plantes ». On y lit :

<( Bosse avait fait marche avec feu M. de La Brosse (2)... w

Suit le recit des contestations soulev6es en 1641, a la mort

de La Brosse, entre ses creanciers qui voulurent faire saisir les

planches, et le graveur qui ne consentit a livrer le travail d^ja

execute que contre d^charge du tout. Le texte du « marche »

vis6 n'est pas reproduit, mais le document permet de se rendre

compte qu'en dehors de la question de prix et de dimensions,

certains details etaient precises minutieusement. Ainsi Ton avait

fix6 jusqu'^ la proportion de hachures k graver; le commen-
tateur dit : « il se trouve que le peu de hacheures, sur lesquels

(t on avait fait ledit marche ne suffisoit pas a rendre leurs des-

n seins passables, et partant, feu Mr. de La Brosse voulut que

(( ledit Bosse augmentast les dictes hacheures ».

L'existence d'un autre acte du meme genre est attestee par

I'Abbe Goujet qui, dans la Bibliotheque Fran^aise (parue en

1 740- 1 766), affirme avoir vu le contrat relatif aux illustrations de

(( La Pucelle » de Chapelain, un des beaux livres illustres du

xvii° siecle (3). Goujet donne meme la date exacte de cette

piece, 16 avril 1654. La precision de ces renseignements rappro-

ches du fait que le pere de Chapelain etait notaire, semblait

(i) Ponds fran9ais n° 18967 (ancieii Fonds Saint-Germain, n° 1041) piece n° 6.

Voir aussi Archives de /'Art Fraufais, I, p. 283.

(2) Ces 1.000 gravures auxquelies devaient etre joints un frontispice et deux

plans-perspectives etaient destinees a un ouvrage compose par Guy de la Brosse,

medecin du Roy, sur le jfardin du Roy. A son deces, 120 planches seulement etaient

achevees ainsi que les 2 perspectives. Quelques-unes furent completement deteriorees

au cours des divers transports subis lors des contestations avec les creanciers. Les

meilleures servirent pour le recueil de Dodart en 1676. Trente-trois subsistent encore

au depot de la chalcographie du Louvre.

{j,') BibUotheque Fran(aise, Paris, 1740-66, in-12, tome XVtl, p. 376.
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a priori o&v'w le moyen de se procurer facilement le document

en question et tout au moins de savoir vers quelle etude il fallait

dinger les recherches. II n'en a rien ete 1 i ).

II n'est pas besoin d'insister sur I'interet que la connaissance

et r^tude comparative de pareils contrats offriraient, soit au

point de vue du programme impose a I'artiste et du plus on

moins de fantaisie de son interpretation, soit en ce qui concerne

les prix pay6s pour tels ou tels travaux de gravure et,plus g^ne-

ralement, les diverses conditions ^conomiques de la production

artistique que repr^sente I'illustration d'un livre. Les deux textes

pr^cedemment cites fournissent quelques renseignements. La

note sur le « march^ » Bosse-La Brosse (2) fait savoir que, vers

1635 (3), pour une planche de « 16 pouces » de haut sur

(1) II V avait a Paris, au commencement du \\n' siecle, trois notaiies du nom de

Chapelain ; il est hors de doute que I'auteur de La Pucellt etait tils de Sebastien Cha-

PELAix, dont I'etude passa, vers 1612, entreles mains de son gendre M° de Mas. Jal le

constate dans son Diclioniiaire et signale, dans les papiers de cette etude, la presence de

deux actes concernant Chapelain. Par le premier a la dale du 1°'' avril 1645, le due

de LoNGUEViLLE assure une rente viagere de 2.000 livres tournois a I'auteur de « I'ou-

vrage... entrepris... pour I'honneur de la maison dudit Seigneur prince ». Dans le

second, passe le 26 avril 1655, on voit figurer de compagnie, comme creanciers d'une

tierce personne, Chapelain et Claude Vignon, le dessinateur des planches gravees

par Bosse pour La Pucclle. Done, autant de presomptions pour que le contrat cherche

se trouvat dans les archives de I'etude Chapelain et que la decouverte en fut facile

pour peu que les papiers aient ete conserves et ne soient pas inaccessibles.

Les archives de I'ex-etude Ch.\pelain (le titulaire actuel a demande a ne pas ctre

nomme) sont parmi les mieu.x classees de Paris. Mais, ni a la date du 15 avril 1654, ni a

quelque date avoisinante, on ne voit trace du contrat signale par I'abbe Goujet. Res-

tait a faire des recherches analogues dans d'autres etudes et en particulier chez les

successeurs des notaires de I'editeur (Courbe) ou du graveur (Bosse). Diverses ten-

tatives en ce sens n'ont conduit a aucun resultat. Tres probablement, le document

cherche git ignore dans quelque grenier de Paris, ou seul le hasard pourra le faire

decouvrir, en attendant qu'une solution intervienne pour mettre a I'abri, classer et

invcntorier les archives notariales anciennes. (Voir E. Coyecque, Vieilles nrcliivei

notarialcs, Paris, 191 2, in-8.)

(2) Bibliotheque Nationale. Mss. Fends fran^ais w" 18967, piece n" 6.

(3) Date appro.ximative, fixee en raison du fait que Bosse avait grave deja 120 plan-

ches a la mort de La Brosse en 1641, et qu'il menait de front bien d'autres travaux.
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(I I pied '> de large, les parties avaient convenu d'un prix de

25 livres et que ce prix fiit majore de 5 livres pour I'augmenta-

tion des hachures. Ce prix de 30 livres etait un prix etabli sur

un ensemble de i ooo planches k livrer, commande d'une impor-

tance exceptionnelle. On peut d'autant moins le tenir pour un

prix courant que, d'apres le meme document, le frontispice et les

deux plans-perspectives a fournir etaient cotes 2 000 livres, soit

plus de 660 livres piece. En reality, Bosse ne toucha que

5000 livres pour les 120 planches livrees, et, comme il se pre-

tendit l^se d'une somme de 2 500 livres, on peut en conclure

qu'il evaluait le prix de revient de chaque planche a 60 livres (
1 1.

Encore faudrait-il en deduire le cout du cuivre employe pour

arriver k connaitre k quel prix le graveur cotait son travail, tra-

vail qui, en I'esp^ce, 6tait des meilleurs et des plus pr^cieux [2).

Le contrat qui concerne I'illustration de La Piicel/e, est

posterieur de vingt ans environ a I'acte passd entre Bosse et le

directeur du jardin du Roi. II serait d'autant plus instructif de

comparer les conditions de ces deux " marches » que, dans I'un

comme dans I'autre, figure le meme graveur, Abraham Bosse,

et que la periode de grande vogue de cet artiste commence et

finit a pen pres exactement a ces dates de 1634 et 1654. Mais

I'abb^ Goujet se borne a dire que I'artiste regut pour son travail

I 300 livres.

Enmettant k part les deux portraits graves par Nanteuil, places

en tete du po^me de Chapelain, et sans tenir compte des fleu-

(i) Le chiffre n'a rien d'exagere pour un artiste comme Bosse, alors a I'.ipogee de

son talent et en pleine vogue. Arrive a una situation a peine superieure, N.^nteuil

vers 1670, declarera qu'il ne livrera pas de planches « a moins de 200 livres ». (Voir

Dictionnaire de Jul, page 172.) D'autre part, en 1614, pour les dessins seuls des illustra-

tions d'un breviaire,on payait a Rubens une somme de 12 florins par piece. (Voir Max

ROOSES, Correspondance de Rubens, t. II, p. 67.)

(2) Voir les planches 3, 10, 12, 16, 21, 29, 30, 34, 35 et 37 de I'ouvrage de Dodart,

Mhnoires pour seivir a I'Hisloiie th's plantcs, Paris, 1676, in-fol. Bibliotheque de I'lnsti-

tut. M. 149 E.
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rons et des lettres grises quicomplfetentrillustration,on voit que

la somme pay6e pour les treize planches de Bosse ^quivaut a un

prix moyen de loo livres par planche. L'indication serait pr^-

cieuse s'il s'agissait de figures k dessin et gravure de mfime

main. Ce n'est precis^ment pas le cas. Les gravures furent exe-

cutees d'apr^s des dessins dus an peintre Claude Vignon. Le

dessinateur fut-il pay(5 a part? ou Bosse dut-il partager avec lui

les 1300 livres regues? Rien ne permet de le savoir, tant qu'on

n'aura pas retrouv^ le texte m^me du contrat (
i

).

Un document montre qu'a Bourges, en 1658, un graveur

obscur et reste inconnu, Edme Morel, toucha 36 livres " pour

graver les armes de MM'* sur une planche de cuivre pour

mettre dans le livre des Privileges de la ville » (2). On pent

rapprocher de ce renseignement, afin de mieux souligner les

ecartsentreles prix pay6s, I'engagement (3),sign6 le 10 mai 1639,

par le graveur Fran9ois Collignon (4), de " graver et copier >,

huit planches de St. Delia Bella, pour la somme de 100 livres

tournois, c'est-a-dire a raison de 12 a 13 livres chacune.

Mais le document le plus int^ressant, en la matiere, est peut-

dtre une lettre (5) du graveur Valdor 16), dont le texte a ete

conserve dans son integrite, parmi les papiers trfes divers qui

constituent ce recueil aux armes des Siguier, d^ja cite h propos

(i) D'apres Tallemant des Reaux, CHAPELAixpretendait avoir depense 2000 livres

pour les illustrations de La Pucelle, mais le rapprochement de ce renseignement de

celui de Gocjjet ne permet pas d'elucider la question, car il v aurait ii tenir compte de

la part de lediteur.

(2) Archives de I'Arl Fiiinfats, 2° serie, t. I (1861), p. 287.

(3) Nouvelles Archives de I'Art Franfais, l8y6, p. 298. L'engagement etait pris vis-a-

vis du libraire Franfois Langlois, dit Chartres, qui devait fournir les cuivres. En
revanche, Collignon promettait de ne pas « contrefaire * ses contrefa?ons, car c'etait

bien la le genre de besogne qu'on lui demandait.

(4) 1617? — ...lil^ve de Callot et I'un de ses imitateurs.

(5) Bibliotheque Nationale. Fonds Franfais. Ms. n° 18967, piece 8. Voir aussi

A. Bernard, Histoiie de I'Iinprimeric Royale an Louvre, Paris, 1867, in-12, p. 129,

(6) Ie.in Valdor, ne a Liege vers 1591, mort apres 166S.
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du marche Bosse-La Brosse.Ce n'est pas que les termes de cette

lettre soient particulierement precis, ou qu'on puisse tirer de son

contenu des renseignements certains. C'est que cette lettre vise

un cas fort rare, sinon unique dans I'histoire de I'illustration des

livres, celui d'une sorte de <> marche » propose a un souverain

par un particulier, et qui, d'apres les suites de I'afFaire, semble

bien avoir ete signe et execute.

A ce titre, la piece merite d'etre reproduite.

« Jean Valdor, trfes humble serviteur de Votre Majeste, ayant

un d^sir depuis quelques ann^es de mettre en Inmiere toutes

les glorieuses actions, les sieges et batailles du feu roy de

trfesglorieusememoire,supplie trfes humblenient Votre Majest^^

pour luy donner moyen de les deseigner et graver et imprimer,

de luy accorder quatre cents escus par an durant le temps

qu'il travaillera a cet ouvrage qui sera paye pour les annees

qu'il y employera et fera le tout a ses frais et despens, tant pour

les inventions que pour les voyages qu'il faudra faire pour la

veue de toutes les particularitez requisesen cest illustre subject

que pour les graver et imprimer, pour les enclore ensuite dud.

livre des pourtraicts des rois, des reines, dauphins et dues

d'Anjou de France pr^sent^ a Votre Majeste, il y a quelques

semaines
; et sera oblig^, le susdit Valdor, tr^s humble servi-

teur de Votre Majeste, de y employer ses veilles et a prier

Dieu pour la sant^ et prosperity de Sa Majeste. "

La lettre n'est pas datee, mais, adressee a la Regente, elle

ne pent remonter au dela de I'annee 1643. Le livre de Valdor

intitule Les Iriomphes de Louis le y^uste
,
parut en 1649 11).

La somme touchee n'a done pu depasser le chiffre de 2400 ecus.

(i) Paris, 1649, iii-fo!. (Bjl)liotlicque Natioiiale, Cabinet des Estampes. Ic 5.)
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L'ouvrage contient 152 pieces gravies petites on grandes,

vignettes, frontispices, portraits, plans de batailles on tableanx

d'histoire. Ainsi, pour chaque planche la R^gente anrait donne

16 ecus en moyenne. L^-dessus, que preleva Valdor pour sa part

de principal ouvrier de la publication? Qu'abandonna-t-il a ses

collaborateurs aussi divers qu'inegaux en m^rite? Quels furent

les mieux r^tribu^s des graveurs, ou des dessinateurs? Dans ce

cas encore, le seul document jusqu'ici connu ne permet pas de

le savoir ( i ).

Rien ne renseignerait plus exactement sur les rapports entre

les auteurs et les artistes charges d'illustrer leurs oeuvres, que la

lecture des contrats passes entre eux soit directement, soit par

Finterm^diaire des libraires. Mais, h defaut de ces contrats, il est

d'autres moyens de connaitre, ou tout an moins d'entrevoir les

preoccupations, les exigences et les usages de I'epoque dans cette

question des images de livres, de leur role et des qualit^s qu'elles

devaient presenter.

Tout d'abord, il ne serable pas qu'au debut du xvii" si^cle,

les ecrivains aient eu tendance k vouloir tout prescrire, jusqu'au

moindre detail ; tel Rousseau plus tard, iorsqu'il indiquera com-

ment le graveur des figures de La Notwelle Heloise doit

repr^senter Julie blonde et son amie brune (2). On est bien loin

(i) A litre de cuiiosite, on pourrait rapprocher, des divers documents enumeres en

ce chapitre, deux pieces appaitenant au siecle suivant :

Un acte sous seings prives du 29 mars 1700, passe entre Tliomas Corneille et le

libraire Coignard, ou il est stipule que, sur la part de I'autcur dans les benefices de la

publication du Dictionnaire universel gvographigue et historique, le libraire « retirera au

prealable les raises, frais... tant pour la despense de lad. impression, que pour le por-

trait, vignettes et lettres grises... » (Voir Dictionnaire de Jul, 428-29.)

Un contrat entre graveur et libraire, en bonne et due forme, signe le 2 decembre

1785, contrat ou tout est specifie, noms des contractants (Malbeste et Lamy), sujet de

la gravure (revue dans la Plaine des Sablons)
;
prix convenu (3.300 liv.) conditions de

paiements, de temps, etc., etc. (Voir Bibliotheque d'Art et d'Archeologie.)

(2) Voir le n" du Temps i^w samedi 20 juillet 1912.
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du temps ou Sebastien Mercier (i) jugera necessaire de pro-

tester centre la manic de la gravure. Le gont des belles tailles-

douces dans les livres commence h peine k naitre en France.

Mais, entre 1600 et 1660, il va s'afiirmer nettement et pousser h

rechercher tout autant I'habilet^, la virtuosite du travail de la

gravure que la science du dessin ou I'ingeniosite de la compo-

sition. On pent noter les progrfes de cette tendance k travers les

correspondances, les prefaces de livres, les privileges, les « aver-

tissements au lecteur t).

En g^n^ral, auteurs et ^diteurs s'y montrent de plus en plus

preoccupes d'orner leurs ouvrages de figirres, de commenter la

pensee par I'image ; toutefois Ton dirait souvent que c'est plus

encore pour r^pondre aux d^sirs du public que par preference

personnelle. Sur ce point, ils semblent suivre plutot que diriger

le mouvement d'opinion.

A la fin du xvi" siecle, I'intendant du due de Nivernais, charge

de faire paraitre I'histoire d'une fondation charitable de son

maitre (2), lui ecrit pour lui conseiller de ». se faire portraire »

ainsi que la duchesse, sur planche de « bouys » (buis), et il entre

dans quelques details sur le merite du a peintre anglais » qui

donnera les f( cravons is comme sur les recommandations k faire

au « tailleur des images » (3).

Centans plustard, c'est touteune correspondance qui s'echan-

gera entre I'intendant de La Rochelle, Michel Begon, et ses amis,

au sujet de la publication des Hommes illiistres de Ch. Per-

rault (4), correspondance presque toute remplie de details sur

(i) Tahleati dc Paris, Amsterdam, 1782-88, in-8, t. X, p. 94 et suiv.

(2) La fondation faicte par Mes Seigneur el Dame, h', Due et Duchesse de Nivernois...

s. 1. 1579 (Bibliotheque Nationale, Velin 99g). Autre edition en 1588. Reimpression en

1663.

(3) Voir BouCHOT, La Preparation et la Publication d'un livre ilhtstre au XVP siklc.

(Extrait de la Bibliotheque de I'licole des Chartes, t. LIIl, 1892.)

(4) Paris, 1696-1700, in-fni.. 10; fisjures.
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les qualites requises pour les portraits i\ choisir, et sur les m^rites

ou les d6fauts des artistes charges de graver ces figures (i).

Dans la p^riode iuterm^diaire, il est nature! de retrouver

les memes preoccupations, mais il v a, dans la facon d'exprimer

ce souci d'art comme dans les causes qui le motivent, des

nuances diverses et curieuses a noter.

Tantot c'est le libraire qui insiste sur la depense faite pour

(( enrichir » un livre de figures, ou sur le fait qu'il k n'a point

« epargne sa peine pour rechercher les plus habiles tant a savoir

« bien dresser un dessein qu'a buriner en cuivre » (2). Tantot

c'est le graveur (3) (il est vrai que dans le cas il est aussi I'^di-

teur) qui « remontre que, pour I'utilite publique, il s'est occupy

'( depuis dix ans en ca, a graver et faire graver en tailles douces un

« livre in-folio, compose de pres de six-vingts tableaux et intitule

« La Doctrine des Mceiirs, avec les explications qui luv ont

<( ete donneez par le sieur de Gomberville » (4). Ailleyrs, c'est

un auteur qui « conjure les amateurs de I'histoire et du public...

'( de vouloir favorablement contribuer aux frais des planches

'( qu'il faudra graver, n'estant pas assez heureux pour trouver des

<( libraires qui en voulussent faire la depense, ny assez riche

« pour la vouloir fournir )) (5).

(i) Voir G. DuPLESSis, Michel Bigon... Paris, 1874, in-8.

(2) Lei Images ou tableaux de platte peinture des deux Philostraies..., Paris, y edi-

tion (?) 1617. (Dedicace). (Bibliotheque Nationale. Cabinet des Estampes, Sb. 16.)

(3) Pierre Darkt (i6io?-i678).

(4) Gomberville, La Doctrine des Mceurs, Paris, 1646, in-fol. (privilege).

(5) Duchesne, Histoire des Papes, y edition, Paris, 1653, in-fol. Bibliotheque de

rinstitut, T. 33. (Avertissement au lecteur.) Dans la preface de son N'isloi/e de tous les

Cardinaux franfais parue en 1660, Fr. Duchesne qui avait revu, augmente et corrige

la 3'= edition du livre de son pere, se plaint que Ton ait bien inal repondu a son appel

de 1653 ; il dit que « sa plus grande passion... a ete de pouvoir recouvrer les crayons

de tous les cardinau.x ». Et dans re-xemplaire de cet ouvrage conserve a la Bibliotheque

de I'Insfitut (T. 35), on peut lire, copie sur les gardes du livre, le fragment d'une

lettre oCi Duchesne confie a I'historien de la Maison de Savoie, Guichenon, qu'il est

malheureuseinenc « contraint de cherchcr la depense de ses cardinaux dans la bourse

de ses amis ».
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Ces lignes datent de 1653. C'est vers cette epoque que sem-

blent s'eveiller chez les ^crivains francais des preoccupations

artistiques etrangeres k I'art d'ecrire. Jusque-la, romanciers ou

poetes, sauf quelques rares exceptions, ne t^moignentguere qu'ils

aientpus'int^resser a lavaleur des illustrations de leurs ouvrages.

Puis on dirait qu'ils ont tout d'un coup la revelation du role

de I'image et de sa puissance de seduction. Comme le precise

Scudery, ils veulent « mettre en lumiere » leurs livres avec

des figures dessin^es et gravees « par les meilleurs artistes qui

soient aujourd'hui » (i).

Corneille lui-meme se laisse entrainer dans le mouvement.

Dans I'avertissement place en tete de sa traduction de L'Imi-

tation (2), il dit :

« ... J'v ai fait adjouster quelques ornemens, pour suppleer

en quelque sorte au ddfaut de ceux de la poesie qui ne peuvent

entrer aisement dans cette traduction, ce sont des figures de

taille douce... »

Ici, bien qu'il s'agisse de Corneille, il est permis de douter

que ce soit seulement un souci d'art qui ait conduit a orner le

livre de figures et qui ait preside a leur choix. On peut commen-

ter Corneille par Corneille. Dans des lettres ecrites a la inenie

epoque (1652) a I'un de ses amis, le R. P. Boulard, religieux de

la Congregation de France (3), le poete, en quete d'images

pieuses, se montre surtout preoccupe de ne pas mettre plus de

saints d'un parti que d'un autre.

<i ... je me suis resolu de mettre des tallies douces en avant

« de chaque chapitre et en ay d^ja fait graver unze... On m'en

<( grave encore deux ou trois, mais comme je ne suis pas fort

(i) L'Ahiric ou Rome ruiincue, Paris, 1654, in-fol. (privilege).

(2) Paris, in-i2, 1656 (avertissement au lecteur). Bibliotheque Victor Cousin.

n"' 10013 et 10014.

(3) Voir Celestin Port, Lettres inedites de Corneille idss-id^d, Paris, 1852, in-8.
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t( scavant en ces histoires, je inandie des sujetz ches tous les

« religieux de ma cognoissance. Entre autres, j'ay besoin que vous

« m'en donni^s de vos saintz. parce que dans celles que je vous

K envoye vous en trouver^s trois de I'habit de Saint Benoist, et

ic on pourrait prendre cela pour une declaration tacite d'estre du

(( parti des benedictins dans votre querelle... il faut, s'il vous plaist,

c( que ce ne soit pas une simple image de Saint, mais une action

(( qui parle et qui soit belle k peindre. Le soin que javais de

c( conserver ma neutrality entre les deux partis m'avait fait

« adresser desja...

« A Rouen, la veille de Paques 1652 (i). »

Une illustration ainsi preparee ne pouvait etre que disparate

et fort mediocre (2).

La plupart des figures des livres religieux ou liturgiques parus

dans la premiere moitie du xvii'' siecle, produisent une impres-

sion analogue. II suffit de les feuilleter pour s'apercevoir que

I'editeur, sans se mettre en frais de nouveautes, s'est borne,

quand il n'utilisait pas des fonds d'estampes tiroes pour d'autres

livres ainsi que I'indique la non-concordance du num^rotage, a

se servir de vieilles planches d^ja usees, a faire reproduire des

bois du XVI'' siecle ou copier des gravures de provenance 6tran-

gere (3). L'exemple le plus caracteristique est peut-etre fourni

par Le Catechisinc Royal du R. P. Bonnefons (4) dont les

tailles-douces ne sont que de froides et insipides copies des bois

du CaUchisme de Canisius, public a Augsbourg quarante ans

(i) On pent rappeler, :i ladechargede Corneille, que, selon les «]on-dit > du teinps^

cette traduction de L'Imitation lui aurait ete imposee en penitence par son confesseur.

(2) Les figures sont signees par des artistes obscurs ou de second ordre, quand ce

ne sont pas de mauvaises copies ou reductions. II y en a une qui porte le nom de Lk

Brun, mais ce n'est pas meme la moins mauvaise.

(3) Pour les livres liturgiques, le fait peut tenir en partie a ce qu'il ne pou\ ail

etre demande pour eux de privilege particulier (Voir chap. II).

(4) Paris, 1647, pet. in-4 (Bibliotheque Nationale D 26505).
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auparavant (i). Cependant, il y a aussi des livres religieux dont

I'illustration a ete I'objet de soins tout particuliers. L'auteur

dun de ces livres se vante d'avoir « employ^ deux peintres et

deuxgraveurs qui n'ont personne qui las imite » (2), et, s'il s'exa-

gere le m^rite de ces artistes, il n'en reste pas moins qu'il a eu

le d^sir de s'adresser aux meilleurs illustrateurs de son i^poque.

Au milieu de ces renseignements divers, incomplets, et quel-

quefois un peu contradictoires, il n'est pas facile de distinguer

nettement qui, de l'auteur ou du libraire, s'occupait le plus acti-

vement de I'illustration d'un livre, et qui traitait d'ordinaire avec

le graveur. Probablement I'un ou I'autre, suivant les circon-

stances, et peut-Stre aussi parfois tous les deux en merae temps.

Le plus souvent, il devait y avoir entre eux entente pr^alable et

meme consultation reciproque de leurs amis. C'est ce qui parait

ressortir des correspondances du temps.

En 1621, le savant i^rudit et amateur Peiresc ecrit de Paris au

chevalier de Barclay, a Rome :

K ... Le libraire eust volontiers faict graver une planche en

(( taille doulce, pour le frontispice, mais il eust fallu que vous

(( en eussiez donne le dessain a vostre mode. Si vous en faictes

« faire un de par de la, comme il ne vous manque pas bons pein-

(( tres, nous le ferons graver par Michel L'Asne qui exp^die

« promptement sa besogne et ne faict pas mal. Voire y mettrons

fc nous vostre portraict, si vous ne le trouvez pas mauvais, et le

«. tout servira sinon pour ceste edition, au moins pour la pro-

<( chaine... (3). »

(i) Petrus Canisius, Cathechismus Iiiuiginibus expressiis, Augsbourg, 1613, in-12

(Bibliotheque de I'lnstitut G. 429 A. 13 et Bibliotheque Nationale D. 14495).

(2) Saint-Peres, Hisloire Miraculettse de Notrt-Daine de Liesse, Paris, 1657, in-8

(Bibliotheque Nationale L. K. 5752. Preface). Les artistes vises sont Stella, L'Eves-

yuE, Cochin et Duval. L'auteur leur consacre il chacun un veritable boniment.

(3) Leltrcs de feiresc (documents inedits), Paris, 1898, in-4, t. VII, p. 492. (Lettre du

8 septembre 1621.)



LES CON TR ATS I'KIVKS. 47

Le cas parait exceptionnel k cause des circonstances de

lieux et de personnes, at cependant cette lettre resume la pra-

tique la plus frequemment suivie.

II n'est pas jusqu'au dernier detail qui ne corresponde k un

fait d'observation. En examinant les livres a figures du xvii" sit;cle,

on remarque que ce sont souvent des secondes editions; I'ou-

vrage a d'abord ^t^ public sans figures. Ainsi, par exemple, pour

le livre de Pierre Charron De la Sngesse. L'^dition originale

n'est pas celle qui parut k Paris en 1604, avec un frontispice (i)

de Leonard Gaultier et commentaire k I'appui, mais I'^dition de

Bordeaux de 1601 qui est depourvue de toute espece de planche.

Mdme constatation pour certaines pieces de th^^tre, ou encore

pour la premiere partie de la traduction de \ Imitation de Cor-

neille (le fait est consign^ dans le privilege). On dirait qu'au-

teurs et editeurs ont attendu de voir le plus ou moins de succes

d'une publication pour decider de la question d'illustration.

C'est par une raison analogue qu'il faut probablement aussi

s'expliquer pourquoi tel livre 6tait orne de figures tandis qu'on

ne voyait pas trace d'illustration dans tel autre a peine diffe-

rent (2). Avant de s'engager dans la d^pense, fut-ce d'un simple

frontispice, le libraire devait calculer le gain ou la perte pos-

sibles. L'auteur ^tait-il k la mode et I'ouvrage attendu ? Ton

pouvait commander des gravures. S'agissait-il de I'ceuvre d'un

oublie ou d'un inconnu, le sujet semblait-il vieilli ou pr^matur6?

mieux valait s'abstenir d'un debours d'argent que rien ne jus-

tifiait.

(i) Ce frontispice manque dans la plupart des exemplaires, soit de cettc edition,

soil des editions posterieures, comma s'il avait ete systematiquement dechire. II n'olTre

pourtant rien de scanJaleux on de bien seduisant. (Voir Cabinet des Estampes, oeuvre

de Leonard Gaultier.)

(2) Par exemple, deux tragedies ou deux remans d'un meme auteur.



IV

COMMERCE DES LIVRES — LIBRAIRIES

BIBLIOTHEQUES

La frequentation des boutiques de libraires tient une place

importante dans la vie des Francais au xvii" siecle. En province,

elles sont nn lieu de reunion, une sorte de cercle pour le petit

monde lettre de I'endroit (i). A Paris, elles font concurrence

aux ruelles et Ton y vient entendre des lectures (2) d'ouvrages

in6dits. Les romanciers y placent des scenes entiferes de leurs

romans (3). Corneille en fait le decor principal de I'une de ses

comedies (4) et Bosse, dans une de ses plus celebres estampes,

en donne une vision fort nette et fort pittoresque. Bien qu'etran-

geres I'une a I'autre, cette com^die et cette gravure sont presque

contemporaines. Elles portent le meme titre, La Galerie dii

Palais. L'une met en scene un libraire (5) qui vante aux pas-

sants M les livres de la mode » ; I'autre 6tale sous leurs yeux

(i) Du Bail, Le Gascon extravagant, Paris, 1637, in-S.

(2~) SOREL, Le Berber extravagant, Paris, 1627-28, 3 vol. in-8, fig. t. I, liv. Ill, p. 331.

Bibliotheque Nationale, X. Y- 7050.

(3) Comme fera plus tard Anatole Fran'ce, dans L'Orine du Mail.

(4) La Galerie du Palais, jouee en 1633.

(5) La Galerie du Palais (acte I, scOne v).
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ces livres de la mode (i). Les dimensions de la planche sont

assez grandes pour permettre de distinguer les titres. Ce sont

presque tons des livres k figures.

L'estampe de Bosse doit etre une transcription a pen pres

exacte de la reality. Les qualites de I'artiste, sa sinc^rit^, sa

conscience bien connues, autorisent a le croire. II est done

permis de tenir ce document pour una source de renseignements

a ne pas negliger, surtout en I'absence d'indications plus posi-

tives et plus d^taillees.

Dans cette boutique de libraire du xvii'' sifecle, on peut lire

sur de grandes pancartes ou sur le bois des rayons :

Vesale, Biblia Sacra, CEjivres de Godeau, Plutarqtie,

Aretiti, Boccace, Clitophon et Liisiphe (2), Ciccron, Les

Tableaux de PJiilostrate, Le Moyen de parvenir, Rabelais,

Polexandre, L'Aminta, L'Astree de M. d'Urfe, L'Ariane de

M. Desmarets, Machiavel, Seneque, Histoire d'Espagne, Gni-

chardin, Pays-Bas, Histoire de France.

Le comptoir est encombre de volumes empiles. II reste tout

juste assez de place pour qu'une x belle librairesse )i (3) puisse

entr'ouvrir devant un elegant cavalier un livre intitule : L.a

Mariane.

Comme il ne peut s'agir que de La Mariamne (4) de Tristan

I'Hermite, publiee en 1637, les publicistes ou biographes qui se

sont occupes de l'estampe de La Galerie du Palais ont admis

qu'elle avait dii etre composee et gravee en cette meme
annee 1637 (5). Cependant, cette date est discutable. Comment

(i) Bibliotheque Nationale. Cabinet des Estampes. Qiuvres d'Abr. BossE. Ed. 30 a.

(2) Le vrai litre est : Clitoplwn et Leucipe.

(3) Voir Berthold, La Ville de Paris en vers burlesques, Paris, 1655, in-4 (Biblio-

theque de rinstitut, Q 163), p. 8.

(4) C'est I'ortliograpbe generaleincnt adoptee.

(_5) Voir Ma'^iishi I'itlorcsijue, 1852, n"'' de novembrc el dccembre.
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expliquer qu'en 1637, parmi les dernieres nouveautes du temps

ne figure pas Le Cidf Bien qu'alors le siicces de Tristan ait

balance celui de Corneille (i), Lc Cid fit trop de bruit pour

qu'un dessinateurd'actualites ait pu ignore r ce qui occupait tout

Paris. Faut-il songer a quelque motif commercial en raison du

fait que I'un des livres fut public chez Courbe avec un frontispice

de Bosse, et I'autre chez Targa, avec une planche signee du

monogramme de Michel Lasne? Mais les deux libraires etaient

associes pour jouir en commun des droits conferes par privi-

lege a I'editeur du Cid et, d'autre part, il n'y a pas que des livres

illustrespar Bosse dans la boutique de I.a Galerie du Palais. II

est done probable que cette estampe n'a pas du etre editee en 1637.

II faut ou reporter la date a 1636, ou I'avancer jusqu'en 1639.

En 1636, la presence de La Mariainne en evidence sur le

comptoir se justifierait comme I'annonce d'une prochaine nou-

veaute de librairie, la piece venant d'etre jouee (2) ; en 1639, ^^

serait la consecration d'un succes persistant.

En 1636, I'absence du Cid est naturelle, puisque la premiere

representation date des derniers jours de I'annee (3) ; en 1639,

elle s'explique par la necessite de ne pas risquer de nuire a la

vente de la gravure en prenant parti contre le Cardinal.

D'autres raisons militant en faveur de I'adoption de la date

de 1639 et, au premier chef, la presence des ouvrages de Des-

marets et de Gomberville. Si VAriaiie et le Polexandre ont paru

ou commence de paraitre en 1629 et 1632, les belles editions,

celles avec figures en taille-douce gravees par Bosse precise-

(i) Dans les ecrits de I'epoque, on Irouve souvent associes les noms des deux

pieces. Dans le roman de Du B.\IL (longtemps attiibue a tort a Clerville), Le Gascon

cvlraviiganl, Paris, [637, in-8, p. 418, les beaux esprits de Poitiers deniandent « avez-

voiis 111 La Mariamiic et Z^r Cid ' •»

(2) Avant lc Carnaval de 1636 (Bernaruin, TiisLin I'Herviite. Paris, 1895, in-8,

p. 190).

(3) La date exacte n'est pas conniie. (Voir G. La.nson, Hisloirc de la Litteraitire

fran(aise, Paris, 191 1, in-8, p. 423.)
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ment, sont de 1637 et 1639. On pent d'ailleurs se demander s'il

n'y a pas une pointe de satire dans la niise en vedette de La

Man'iunnc de Tristan an milieu de ce decor de la Galerie du

Palais, tout rempli de souvenirs d'une piece de Corneille. L'ar-

tiste a pu penser que tous les yeux sauraient lire le titre qui

manque an premier plan de son estampe.

Cette digression sur la date possible de la gravure de Bosse,

qui represente I'une des plus importantes boutiques de librairie

du XVII' siecle, ofFre quelque int^ret. II n'est pas indifferent de

savoir a quelle annee correspond un document qui revele k la

fois les livres en vogue et les gouts du public en fait d'images a

un moment donne du xvii'' siecle. Qui feuilletterait, dans I'ordre

de leur publication, les volumes empiles dans cette boutique,

verrait se d^rouler comme un raccourci de toute I'histoire de

I'illustration des livres, en France, de 1600 a 1640. L'edition des

Tableaux de Philosirate, mise en vente, ne pent etre que celle

de 1629; elle est ornee des memes planches que l'edition de

1614 et, si Ton s'en rapporte a la date du privilege, ces plan-

ches remontent a 1609. En tout cas, c'est d'apres les compo-

sitions d'un des derniers artistes du xvi'' siecle, Antoine Caron,

que ces figures furent burinees par Thomas de Leu, Leonard

Gaultier et Jaspar Isac. Les memes noms se lisent au bas des

frontispices du Scn'eqiie (i) et du Plutarque (2). Pour Xa. Biblta

Sacra, on peut hesiter entre la version de Diodati dont Bosse

gravait alors le frontispice et le texte qui fut public par Cra-

moisy en 1632, avec un frontispice anonyme, probablement

d'importation flamande. Quant aux planches du Machiavel, du

Boccace et de I'anatomie de Vesale, elles sont sans doute de

provenance italienne. Avec les oeuvres de d'Urfe, de Godeau,

de Tristan, de Desmarets, apparaissent les signatures des dessi-

(i) Paris, 1604 et 16 19, in-lol.

(2) Lyon, in-fol., 1624.
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nateurs Daniel Rabel et Claude Vignon et des graveurs Lasne

et Bosse. Enfin, dans la boutique de Courbe, on pourrait encore

decouvrir un livre paru depuis peu, la Didon de Scudery, et sur

la frontispice on lirait « Daret s. C. Le Bnin. in. » (i).

A I'epoque de I'estampe de Bosse, les galeries du Palais, du

Palais Marchand, comme on disait, etaient encore dans la fraiche

nouveaut6 de leur reconstruction r^cente. Les travaux de Salo-

mon de Brosse avaient augment^ I'aftluence des curieux et des

oisifs qui, d^jaau siecle precedent, avaient I'habitude de se meler

aux gens d'affaires et de justice dans ce grand centre de la vie

commerciale de la capitale. L'aspect de ces galeries presentait

a la fois quelque chose des boulevards d'aujourd'hui et des souks

des villes orientales. Les plaideurs, si nombreux alors, y pas-

saient et repassaient, et le Tout-Paris du temps y defilait soit par

necessite, soit par plaisir (2). Aussi les libraires qui, depuis

le XV'' siecle, etaient install^s an Palais solliciterent-ils instam-

ment, apres I'incendie de 16 18, qu'on leur permit d'y continuer

leur commerce, nonobstant les ordonnances les confinant dans

le quartier de I'Universite (3). Ceux qui purent alleguer des

droits d'occupation anterieure obtinrent I'autorisation desiree.

D'autres I'acheterent ou reussirent h. s'en passer. De fait, on

trouvait des libraires partout au Palais, dans la Galerie des

Merciers, la Galerie des Prisonniers, la Galerie Neuve, la

Grand'Salle, la Grand'Chambre, sur les degres du Palais,

devant, derriere, en face, et jusque sur ce perron de la Sainte-

Chapelle ou Boileau placera plus tard la bataille du Lutiin,

« ...Etalant bons et mechants ecrits,

« lis vendent au passant des auteurs a tous prix »,

(i) Piu'is, 1637, in-4. (Voir Bibliotheque de I'lnstitut, Q 149 G.)

(2) On y vendait toutes sortes de choses et le public y affluait aussi bien de nuit

que de jour. En 1639, la Compagnie du Saint-Sacreraent obtint la fermeture des Gale-

ries apres minuit.

(3) Arret du 9 mai 1620. (Voir Collection Anisson, Ms. 22119, P'lice n" 12 bis.)
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et ils debitent livres d'histoire on de fables, romans ou tragedies,

<( en plus grande quantite qu'en tout le reste de la terra », dit

un contemporain (i).

Tous ces livres s'empilaient en des boutiques 6troites, sans

porte ni fenetre, ou Ton ne p6n^trait que par le coinptoir. vSeule

la boutique de Courb6 faisait exception : situee ci Tangle nord-

ouest de la Galerie des Merciers, elle avait une issue par derriere

s'ouvrant sur une galerie transversale. Ce detail topographique,

releve sur le terrier de ce quartier de Paris, a son importance.

II a pennis de constater que I'estampe de Bosse qui pr6cis6ment

figure la boutique en question, est une gravure renvers^e qu'il

faut redresser en la regardant dans un miroir.

A pen de distance de Courbe etaient installes d'autres grands

editeurs de livres a figures : Luyne et Rocolet dans la Galerie

des Prisonniers, Sommaville (2) et Richer dans celle des Mer-

ciers, appelee aussi « Petite Salle )>. Richer faisait presque

vis-a-vis a Courbe. C'est tres probablement sa boutique que Ton

voit sur la gravure de L. Spirinx, plac6e en tete de La Galerie

(in Paiais dans I'^dition du Tiicdtre de P. Coriieiiie de 1660 (3).

D'autres libraires, et non des moindres, comme Cramoisy et

Billaine, occupaient des boutiques plus petites encore, serr^es

autour des piliers de la Grand'Salle. Mais cette exiguity du local

ne devait pas nuire a la prosp^rite du commerce, puisque

Boileau regarde comme une preuve de succ^s,

* Quand un livre, au Palais, se vend et se debite,

« Que Billaine I'etale au deuxieme pilier. »

(Satire IX, vers 227.)

(i) Note du Plan Gomboust (1653).

(2) Celui que Boileau appelle Rommaville.

(3) 3 vol. in-8 (Bibliothc-que du Baron James de Rothschild). La gravure est me-

diocre et ne pent etre rapprochee de celle de Bosse qu'a titre de document. Les cos-
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Les libraires qui pouvaient mettre sur leiirs livres cette

adresse, si frequente au xvii" siecle « Au Palais >», ^taient au

nombre d'une centaine environ. (Voir la liste de leurs noms et

leurs enseignes inser^e apr^s la bibliographic.)

Tous ces editeurs n'avaient guere, au Palais ou aux environs,

qu'un simple 6talage
;
leurs v^ritables magasins et leurs domiciles

particuliers se trouvaient ailleurs
;
principalement dans la rue

Saint-Jacques et les voies adjacentes. Les ordonnances royales (
i

)

leur prescrivaient d'habiter ce quartier et lesadressesrelevees sur

les titres des livres du xvii' siecle prouvent que la regie com-

portait peu d'exceptions(2). A la fin du xvi" siecle, il y avait, dans

la rue Saint-Jacques seulement, 71 libraires (3). II est probable

que ce nombre dut augmenter au cours du xvii'' siecle par suite

du transport en 1582 du siege de la Confrerie des libraires et

imprimeurs de I'eglise Saint-Andre des Arcs a l'6glise des Mathu-

rins sise rue Saint-Jacques (4), et de I'dtablissement, en 161 8, de

la Chambre de la Communaut^ des Libraires dans une salle voi-

sine de cette meme ^glise. D'autre part, il resulte de releves

statistiques que la premiere partie du xvii' siecle fut la periode

de I'ancien regime oii Paris compta le plus grand nombre de

libraires. Leur concentration rue Saint-Jacques est attest6e par

les voyageurs et les romanciers. Un Anglais, Thomas Coryate,

qui vint en France en 1608, dit dans la relation de son voyage :

tuines des personnages indiquent qu'elle a ete faite a une epo(|ue posterieure a la

publication de la premiere edition dc Licomidne de Corneille.

(i) Voir S.\UGRAIN, Code de la Librairie, Paris, 1744, in-8 (p. 99).

(3) Et dans ce cas, il s'agit generalement de libraires protestants comme Cei.lier,

Vendosme

(3) Voir Renouard, Im[triincurs pansien<., Lihrnires , Paris, 189S, in-8, p. 408 et

409.

(4) Voir P. Meli.ottee, Les transformatiom economiques df Vlmprnncrie sous

I'ancien Regime, Chateauroux, 1905, in-8 (2" partie, chap. ni). La cotisation annuelle

de chaque membre fut de 24 sols parisis jusqu'en 1671. Le tableau d'autel fut execute

vers 1630 par Claude Vignon, le plus fecond des illustrateurs de livres de la premiere

partie du xvn'' siecle.
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(y La nie vSaint-Jacques est toute pleine de libraires dont

f( les boutiques sont abondamment fournies de livres (i). »

Comme c'etait dans ces memes parages at souvent dans

cette meme rue Saint-Jacques que demeuraient aussi alors les

marchands d'estampes, les imprimeurs en taille-douce et la plu-

part des graveurs, il serait tr^s interessant de poss^der une repre-

sentation figur^e du quartier. Elle permettrait de connattre I'ho-

rizon qu'avaient sous les yeux les artistes illustrateurs et de

discerner quelle part de realite se rencontre dans leurs compo-

sitions, quelles lignes, quelles visions out inspire leur imagination.

Elle ferait entrevoir le cadre ou les ouvriers du livre vivaient

toute leur vie et meme dormaient leur dernier sommeil puisque

la rue comptait six cimetieres. Mais parmi les nombreuses vues

de Paris, gravies au xvii" sifecle par les Silvestre, Marot, Perelle

et d'autres, aucune n'evoque I'aspect de la rue Saint-Jacques.

On sait.par les plans en perspective du Paris de 161 5 ou de 1650,

que cette voie ^tait bordee de maisons 6troites a deux ou trois

etages, aux toits a pignon, alternant ga et Ik avec des toits en

pente. On trouve, dans les ouvrages de Manesson-Mallet, des

planches « figurant les principales eglises du quartier » et c'est

tout. Cependant, si Ton rapproche une gravure de Chauveau

representant un carrefour de Paris vers 1650 {2) et une vue de

la rue aux Ours grav^e par Lepautre en 1661 (3), on arrive h se

figurer la rue Saint-Jacques du xvii" sifecle assez peu difF^rente

de ce qu'elle etait encore en 1850, d'aprfes les souvenirs de ceux

qui ont connu cette rue etroite et sombre du vieux Paris. C'etait

pourtant alors une des grandes art^res de la capitale, le chemin

(1) Voir Mhnoires de la Societe de I'Hixloire de Paris et de FTle-de-France, t. VI (1879)

p. 29. Extiait traduit et annote par Robert de Lasteyrie.

(2) Voir le frontispice du livre de Berthod, La Ville de Paris en vers burlesques,

Paris, 1655, in-4, planche signee « F. C. in. ».

(3) Voir E. Bourgeois, Le Grand Siecle. Paris, 1S96, in--), ji. 309.
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ordinaire des entrt^es et des departs de souverains (i). An prin-

temps de 1617, on y vit passer Marie de Medicis partant pour

son premier exil. En d^cembre 1628, on y feta Louis XIII

revenant vainqueur de La Rochelle. Ce jour-U, k il pleuvait, dit

un contemporain (2), mais la reception fut magnifique >>. Les

habitants de la rue Saint-Jacques s'etaient mis en grands frais de

pavois et decorations : huit arcs de trioniphe s'^chelonnaient

entre la porte des Fosses Saint-Jacques et le petit Chatelet, et

ce d^cor de carton a et^ soigneusement fix6 pour la post^rite

dans un de ces livres de receptions de souverains qui sont parmi

les plus somptueusement illustr^s du xvif siecle (3). Meme les

jours ordinaires, la rue Saint-Jacques ne laissait pas d'etre fort

anim^e. Sorel, dans un de ses livres (4), d^peint ce qui passe

devant la boutique d'un libraire (5) a qui faisoit imprimer force

romans », et il montre <' une vendeuse de salade >< bousculant

a une crieuse de poires cuites », tandis qu'k quelque distance on

distribue -( aux gueux » une k escuelee de potage ». Les habitants

avaient la distraction des fetes de confreries et des solennites

religieuses fort nombreuses dans une rue 011 Ton comptait

six eglises, sans parler des chapelles. A cela s'ajoutait le va-et-

vient du peuple d'dcoliers diss^mine dans les colleges voisins et

celui de toute la bande d'irr^guliers attires par les franchises du

territoire de la Commanderie de Saint-Jean de Latran, double

motif d'agitation, de rixes et de querelles. Puis il y avait aussi

(i) « La premiere fois que le pape vieiidra ;'i Paris, ecrit Guy Patin, j'irai expres

jusqu'ii la rue Saint-Jacques, au-devant de luy, oil je I'attendray chez un libraire en

lisant quelque livre » Guy Patin (lettres choisies).

(2) Mention du registre de Christofle Petit, citee dans le Diciionnaire dc Jal.

(3) Voir J. B. Machaud, Eloges et discours sur la triotnphante reception du Roy en sa

ville de Paris apr'es la reduction de La Rochelle , Paris, in-fol., 1629, avec 16 planches

dessinees par A. Bosse et gravees par M. Tavernier et P. Firens (Ribliotheque

d'Art et d'Archeologie).

(4) Le Berger extraxhigant, Paris, 1627-28, 3 vol. in-8, fig. (liv. Ill, p. 331 et suiv.).

(5) Probablement Toussaint du Bray, At(x Epics Meurs.



COMMERCE DES I.IVRES. 57

sans doute une part de mouvement apportee par la presence des

ouvriers occupes k des remaniements de voirie et aux grands

travaux du voisinage, la construction du Luxembourg et celle de

la Sorbonne.

Le Palais, la rue Saint-Jacques, tels 6taient les grands centres

du commerce de la librairie au xvii" si^cle. On pouvait bien

encore trouver h acheter des livres et mdme des livres k figures

sur les K Tr^teaux du Pont-Xeuf », ou se vendaient les volumes

f( imparfaits et derobes » (i). Mais, sauf dans le cas de vol,

c'^tait marchandise mediocre a illustrations sans valeur artistique.

En 1649 (2), par arret du Parlement, et malgre les protestations

des '( valets de pied du roi )i qui vendaient le droit de tenir ces

boutiques volantes, le Pont-Neuf fut debarrass6 — provisoire-

ment — de ses occupants.

En province, il y avait gen^ralement dans toute villeimpor-

tante, commea Paris, une ou deux rues rdserv6es exclusivement

auxlibraires(3) et, en plus dans les grandes villes,a Rouen, Dijon,

par exemple, des places pour des etalages accordees soit dans

I'enceinte, soit aux alentours des palais de justice. Cependant, a

en juger par les correspondances du temps, les bibliophiles se

passaient de ces interm^diaires et avaient a Paris leurs fournis-

seurs attitres. Les lettres de Peiresc sont pleines d'allusions aux

envois de livres et de gravures que lui faisaient Buon et Taver-

nier. Balzac en usait de meme avec le libraire Camusat (4).

D'ailleurs, et c'est la un fait k noter comme une des caracteris-

(i) Letlie de Guy Patin du 17 septembre 1649.

(2) Voir Sauc.rain, Code de la Librairie, Paris, 1744, in-8, p. Tio. Voir aussi Bulletin

de la Societe de I'Histoirc de Paris, 1891, p. 145, communication faite par M. Omont.

(3) A Lyon, rue Merciere ; a Dijon, rue Saint-Jean; a Rouen, rue des Juifs.

(4) Lettres familieres de Monsieur de Balzac a Monsieur Chapelain, Paris, 1656, in-8.

Voir en particulier la lettre du 29 novembre 1636 (p. 85) ou B.\lzac ecrit : « il faut

qu'il (Camusat) soit notre Plantin ». Balzac fut au contraire tres mecontent de I'i-di-

teur RoroLET.
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tiques de la premiere partie du xvii'' si^cle, I'examen des volumes

publics alors en province montre que, si Ton imprime toujours

des livres en dehors de Paris, on v 6d\te de moins en moins de

livres a figures, meme a Lyon qui avait ete au xvi'' siecle la

vraie capitale du livre illustre francais. L'explication doit sans

doute en etre cherchee en partie dans les changements des cir-

constances economiques (

i ), mais en partie aussi dans le grand

mouvement de centralisation qui detourne vers Paris toute la

vie intellectuelle de la nation et qui deja est nettement dessine

a la majority de Louis XIV (2).

Les libraires de Paris ne vendaient pas tons le meme genre

de livres. L'usage avait cr^^ parmi eux certaines specialit^s.

D'autres r^sultaient de I'octroi de privileges generaux
;
d'autres

des differences d'opinions religieuses, d'autres peut-etre de

considerations de fortunes.

Quelles qu'en soient les causes, des traditions s'etaient

creees et, dans son livre d'adresses paru en 1673, Pradel (3) ne

fait que consigner un etat de choses datant de loin quand il

envoie chercher les livres de jardinage chez Sercv ou les livres

d'Heures chez Muguet. II suffit de grouper de certaines fagons

les livres anterieurs a 1 660 pour faire des constatations semblables.

Voulait-on des livres protestants? il fallait s'adresser h Cellier ou

a Vendosme ; des livres jansenistes ? k Despretz, Roulland,

Savreux ou Le Petit. Pref^rerait-on lire les ecrits des Jesuites?

(i) L'ctablissement de la doiiane do Vieiine, en 1595, si prejudiciable au commerce

de Lvon, ne peut avoir eu d'influence que par repercussion, puisque, par arret du

Conseil du Roy de septembre 1587, les livres jouissaient du droit de libre circulation

dans tout le royaume.

(2) On peut aussi remarquer qu'en ce qui concerne les livres, la creation de cen-

seurs royaux en residence a Paris ne fut pas sans doute etrangere a I'importance que

prit la production parisienne comparativement a celle de la province, il partir de 1^35

environ.

(3) Voir Pradel (A. du), Les Aifresses de la Ville de Paris, avec le Trhor des Alma-

Jiaclis..., Paris, 1691, in-8.
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on les trouvait chez Cramoisy, B^nard... Cherchait-on iin roman,

line piece de theatre? on avait le choix entre T)u Bray, Ouinet,

Rocolet et Courb6. — Desirait-on seulement nn k bon livre "?

on devait le demander a Camusat qui, au dire meme d'un de

ses confreres i 1 1, n'en imprimait que de cette quality.

Ces diverses categories de livres comportaient ou pouvaient

comporter des gravures. Aucun editeur ne semble avoir eu pour

specialite de ne vendre que des livres a figures. Tous, plus ou

moins, avaient a se pr^occuper de la question d'illustration et se

trouvaient par la en rapports constants avec dessinateurs et

graveurs.

Ces relations, qui se renforcaient souvent de liens de parent^

et de parrainage, amfenent a dire un mot de quelques-uns de ces

grands seigneurs de la librairie qui se nommaient Courbe, Cra-

moisy, Langlois ou Le Petit, et de donner une liste approximative

de leurs collfegues de moindre importance. Leurs noms ne sont

pas sans interet, car du fait qu'un livre a figures se vend chez tel

ou tel d'entre eux, on peut, si les illustrations sont anonymes,

hasarder I'attribution de ces planches aux artistes qui d'ordinaire

travaillaient pour ce libraire ( 2 ).

Vers le milieu de la rue Saint-Jacques, a droite en descen-

dant vers la Seine, etait etabli S^bastien Cramoisy (1596-1662).

C'etait " le roi de la rue Saint-Jacques , d'apres Guy Patin. Ce

petit-fils, neveu et successeur des Nivelle, les « libraires et

imprimeurs de la Sainte-Union », garda toujours des attaches

(i) Voir Jean de la Caili.e. Htsloire de VImprimerie ct dc la Librairie, Paris, 1689,

in-4 (liste des libraires refiis en 1621). L'appreciation de La Caille sur Camusat est

cinfiimee dans ^\\\.i.Ki,Jut;em-nli des Sai'anls sur les principaux jugements des Aiiteiirs,

Paris, 1722, in-4, t- I) P- 'TO-

(2) II n'y a rien d'absolu ; a la mC-me epoque, Leonard Gaultier donne des fronti-

spi.es aux libraires les plus divers; de meme BossE grave, a la date de 1639, des planches

aussi bien pour Course que pour Guillemot ou Legras, et Darkt pour Quixet

comme pour Courbe.
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etroites avec le parti ultramontain. II fut libraire des Jesuites en

1622, imprimeur dii roi en 1632 et directeur de rrmprimerie

Royale de 1640 a 1660. Nonime ^chevin de Paris de 1642 k

1643, il fit partie de la delegation de la ville charg^e de prdter

serment an petit Louis XIV, et il figure a ce titre dans la repre-

sentation de cette ceremonie qui sert de frontispice au livre des

Ordonnances Royaux, public a Paris en 1644 ii'\. Ses traits sont

aussi conserves par une gravure de Rousselet.

II n'etait pas rare du reste qu'un libraire, ainsi qu'un prince

on un financier, fit faire son portrait par le peintre a la mode

;

ainsi Vitr^ par Philippe de Champaigne, et Langlois par Van
Dyck. Langlois dit Chiartres ( ?-i648 1 ne s'installa comme
libraire a Paris « aux Colonnes d'Hercule y< qu'apres avoir beau-

coup voyage en Italie et aussi en Angleterre ou il se fit particu-

lierement apprecier par Charles L'. Dans le portrait de ce libraire

paint par Claude Vignon et grave par Mariette, on le voit un

luth a la main. C'^tait en efFet un grand amateur de toute esp^ce

d'art. II fit un grand commerce d'estampes et de livres a figures.

II etait en correspondance avec CI. Mellan et ne fut peut-etre

pas etranger au retour de cet artiste en France. D'autre part, il

semble bien que ce soit lui qui ait attir^ a Paris les graveurs

Collignon et Delia Bella. Son nom se rattache encore d'une

autre maniere a I'histoire de I'illustration en France. Apres sa

mort, sa veuve epousa I'un de ses apprentis nomm6 Mariette

et devint par la suite la grand'm^re de I'auteur de I'Abece-

dario.

Ces mariages de veuves de libraires avec des apprentis

etaient frequents a cause des avantages professionnels. (lis per-

(i) C'est precisement la duree de cet echevinage qui a peimis de fi.xer la date de

la ceremonie et celle derexecution de la belle planche de Mellan. (Voir Moxtaiglox,

Catalogue raisonne de Iccuvrc de yl/cZ/rtH, Abbeville. 1856 et Les Ordonnances ;i;wz;/.v, Paris,

1644, in-fol.
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mettaient a run des conjoints de devenir libraire et a I'autre de

conserver la librairie.) C'est par une union de ce genre avec la

veuve de Lamy, que s'etablit, a I'enseigne du k Grand Cesar »,

L. Billaine. Cet editeur, fils lui-meme d'un 6diteur important,

eut de nombreux comptoirs a I'etranger et en particulier a

Rome ! 1 1. Avantkii,d'autres libraires avaient deja suivi I'exemple

de Pacart et de Cramoisy qui, en 1621, an dire de Peiresc,

etaient les seals faisant du " trafic hors du royaume " (2).

Le libraire Berthier, avant de venir a Paris, avait dirige a

Madrid la succursale d'un editeur de Lyon et, sous ce convert,

il y avait ete I'agent plus ou moins secret de Richelieu (3) qui le

rappela an moment de la declaration de guerre (1635). C'est lui

qui publia, en j66o, XHistoire da Cardinal, ^crite par Aubery,

mais seulement apres avoir pris la precaution de s'assurer de

I'approbation prealable de la reine Anne d'Autriche.

C'etait prudent ; en efFet, si on ne briilait plus les libraires

comme ausiecle precedent, on les emprisonnait encore. Despretz,

qui fut libraire de 1654 a 1680, a I'enseigne de Saint Prosper,

venait, quoique » imprimeur du Roy », d'etre conduit a la Bas-

tille pour avoir mis en vente Les Provinciales et il devait v revenir

en 1662, toujours comme suspect dejansenisme (4). (II avait suc-

cede dans sa boutique de la rue Saint-Jacques a Savreux qui

mourut a Port-Royal en 1669.)

De meme, et toujours sous la meme inculpation (5), fut incar-

c6re au Chatelet le libraire Pierre Le Petit (1617-1686). Sa

(i) Voir J. DE LA Caille, Hisloire de I' Im[»inierie et de la Librairie, Paris, i68q,

in-4, p. 260.

(2) Voir Documents inedits, Leltres de Peiresc, Paris, 1898, in-4, t- ^'H, P- 457 et

458. Lettre du 4 mai 1621.

(3) Voir J. DE LA Caille, Histoire de I'Imprimerie et de la Librairie..., p. 285.

(4) Voir Le Preux, Gallia Typographica, serie parisienne, t. I, Paris, 191 1, in-8
,

p. 201 et 202, et une iettre de Guy Patin ii Ch. Spox datee du 14 juin 1657.

(5) Voir Le Preux, Gallia Typographica, t. I, p. 331.
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femme etait, par sa m^re, parente du graveur de Courbes et fille

du libraire Camusat. C'est dans la boutique de ce dernier «. A la

Toison d'Or », que se seraient tenues les premieres reunions de

I'Acad^mie frangaise (i). En tons cas, il en fut le premier impri-

meur et, a sa raort, le titre passa a son gendre Le Petit, in-

stalls, a partir de 1648, a I'enseigne de la « Croix d'Or » (2). Le
patronage des acadSmiciens sauva de la mine la fainille de

Camusat et fut probablement cause de la grande fortune amas-

see par Le Petit qui laissa plus de 300000 livres (3). (La liste

des autres libraires de la rue Saint-Jacques est donn(!e a

la fin de ce volume, avec I'indication de la plupart de leurs

enseignes (4).)

A en juger d'apres les quelques renseignements que Ton pos-

sedesur la vie et les personnesdes principaux editeurs, il semble

bien que, dans la premiere moitie du xvii" siecle, le commerce
de la librairie, a Paris tout au nioins, ait ete tres prospere. Le
fait que les libraires s'enrichissaient pent indiquer, soit qu'ils

vendaient beaucoup de livres, soit qu'ils les vendaient fort cher,

soit peut-etre I'un et I'autre. Quel etait done le prix moyen du

livre a cette epoque? Quelle majoration pouvait apporter I'addi-

tion d'une planche gravSe ou quelle difference de valeur y avait-il

entre I'Sdition avec figures et I'edition sans figures d'un meme
ouvrage ?

On trouve, sur les pages annexes de certains livres du

XVII'' siecle, le catalogue de I'editeur avec prix marques, mais rien

(i) Voir Mai;asln Pillorcstiue, n°' de novenibre et deceinbre 1852.

(2) Voir Paul Delalaix, Lea Hhraires et tinpriineurs de VAcadhnie I'raniahe de

1634 a 1793, Paris, 1907, in-8.

(3) Voir Collection Anisson. Fonds Franpais. Ms n" 22071, piece 176.

(4) Celles-ci ne permettent pas, comme on pourrait le croire, de reperer la situalion

des libraires. « Elles se pendent, dil-on dans un proces du temps, au-dessous de celles

qu'ils trouvent aux Maisons oil ils vont demeurer. » Proces entre le graveur J. Sauve
et le libraire S. Hure (Le Preux, Ga/l/a Tr/io-rra/'liicii, I, p. 275 et 276.)
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n'indique s'il s'agit de livres illustres ou d'autres. On voit qiiel-

quefois sur les gardes de quelques exemplaires particuliers una

note manuscrite mentionnant le prix d'achat. On relive dans les

correspondances du temps des reflexions de ce genre :

(( Ne pouvant vendre votre Argents plus de deux escns, il

ne sauverait pas le reste des frais de I'edition... (i). »

ou :

II Je suis honteux de vous demander ces prix excessifs...

(30 livres pour un Saint Basilc achete chez Sonnius) (2). )>

Mais ce sont la renseignements trop vagues et trop imprecis

pour qu'on en puisse tirer, avec quelque chance d'exactitude,

des donnees sur la valeur marchande du livre et en particulier

du livre a figures. Y parviendrait-on, qu'il serait encore tres

difficile d'apprecier ce qu'une telle valeur pourrait representer

aujourd'hui (3).

II y a du moins un document qui permet de pr^sumer que les

benefices des libraires devaient etre en general fort importants.

C'est une piece de la collection Anisson (4) relative an renou-

vellenient, en 161 5, du privilege accorde, pour la vente des

Usages du Concile de Trente. A ce moment, la Communaute

des libraires de 1' Universite offrit au clerge, a pour le bien

public >i, de faire un rabais sensible sur les prix etablis par les

libraires privilegies. Par exemple, disaient-ils, le psautier revient

k 5 livres 9 sols, on le vend 9 livres, nous le vendrons 6 livres

10 sols. Les propositions furent faites devant notaires avec redac-

tion d'un tableau comparatif des prix des libraires en concur-

(i) Voir Lettres de Peiresc,t. VII, p. 459 (lettre du 4 mai 1621).

(2) Voir Lettres de Peiresc, t. I, p. 817 (lettre de mars 1627). Voir aussi les Lettres de

Guy Patin, edition du D"' Pkiaire, Paris, 1907, in-8.

(3) M. Mariejol, dans le volume de VHistoire de France de Lavisse, consacre ii

la premiere partie du xvii" siecle, fait remarqiicr hi presque impossibilite de seni-

blables evaluations (t. VI, vol. II, p. 3, note).

(4) Collection Anisson, F. Fr. Ms., n° 32071, piece 53.



64 T,E REGIME DU LIVRE.

rence. II est interessant de reproduire ici quelqiies lignes de ce

tableau, parce qu'il s'agit de livres a figures :

Etat de la vente des Usages du Saint-

Concile de Trente, qui se faict journel-

lenient par Claude Chappelet, Michel

Sonniuset censors del'AncienneSociete.

liv. sols. d.

Breviarium fol. cuivre ... 18

Idem, fol. bois 15

Breviarium in-quarto cuivre. 8

Idem, bois 6

Breviarium octavo, 2 vol-

lumes cuivre 7

Idem, bois 5 'o

Breviarium octavo, 1 vol-

lume cuivre 4

Idem, bois 3 5

Breviarium in-i6, 2 vol-

lumes, grandes lettres cui-

vre. • 4

Idem, bois 3

Breviarium in- 16, 2 vol-

lumes, petites lettres cui-

vre 4

Idem, bois 3

Breviarium in-i6, i vol-

lume, grandes lettres cui-

vre 2 10

Idem, bois 2

Breviarium in- 16, i vol-

lunie, petites lettres cui-

vre 2 10

Idem, bois 2

Missale fol. cuivre 9

Idem, bois 7

Diurnale octavo, cuivre.

Idem, bois ......

Diurnale in-32, cuivre

Idem, bois

5

En suit le Pri.\ qu'en veut faire la Com-
munaute a I'advenir, le tout pour le bien

public.

Breviarium fol. cuivre . . .

Idem, bois

Breviarium in-quarto cui\ re

Idem, bois

Breviarium cuivre

Idem, bois

Breviarium cuivre

Idem, bois . . . .

Breviarium cuivre.

Idem, bois . . . .

Breviarium cuivre.

Idem, bois ....
Breviarium cuivre.

Idem, bois

Breviarium cuivre.

Idem, bois . .

Missale cuivre.

Idem, bois . .

Diurnale cuivre.

Idem, bois . . .

14

Diurnale .

Idem, bois

liv. sols d.

10

8

5

4

3 10

2 15

I 15

10

15

10

15

10

10

10

10
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On voit, d'apres ce tableau comparatif, que le rabais offert

6tait presque de 50 p. 100. Cependant, il ne fut pas tenu compte

de ces propositions et I'ancien privilege futrenouvelt' pour trente

ans. Ce document etablit que, durant les cinquante premieres

annees du xvii"' siecle, les prix des livres liturgiques ne subirent

probablement pas de variations et que les hearts entre les edi-

tions a figures sur cuivre, et celles k illustrations sur bois variaient,

suivant les formats, entre 15 et 25 p. 100.

En ce qui concerne les ouvrages profanes, les prix ne pou-

vaient avoir evidemment rien de fixe et devaient dependre

d'el^ments tres divers, tels que valeur du manuscrit, notori^te

del'auteur, quality des illustrations, frais d'edition...Ils s'elevaient

aussi on s'abaissaient suivant le jeu de I'ofFre et de la demande.

« Quand nous demandons quelques livres, ecrit I'un des freres

Du Puy a Peiresc, on s'imagine que ce soyent nierveilles (i). »

II semble pourtant que Ton connaisse les deux limites extremes

de ces prix, limites rarement depassees : 10 sols et 25 livres.

Dix sols, parce que la Muse historique du 20 juillet 1657

annonce un livret d'opera public chez Ballard

qui doit etre hi de tous

Car on ne le vend que dix sous (2),

viugt-cinq livres, parce que c'etait la le prix, d'apres les Mcmoircs

de Marolles (3), d'un des volumes le plus richement illustres du

xvii"^ siecle, de La Pticelle de Chapelain edition in-folio, sur

grand papier.

Les prix des livres auraient subi une hausse sensible vers

1650, a en croire les indications d'un curieux memoire dresse,

(1) Lettres de Peiresc, t. I (p. 817).

(2) Voir Edouard Fourxier, reedidon du Lh'rc commode. Paris, 1878, 2 vol. in-t2,

t. I(P-3 0.

(^) Makui.les, Mcmoires... Paris, 1656, in-ftilio.

5
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en 1694, a propos d'une contestation entre les libraires de Lyon

et ceux de Paris (i). On y trouve ces lignes caracteristiques :

« All commencement du siecle et environ jusqu'au milieu,

les livres etaient presque de moitie moins chers qu'ils ne sont a

present, mais il est vrai aussi que les libraires gagnaient plus en

donnant des in-folio a huit francs que maintenant en les ven-

dant quinze... et cela entre autres causes parce que le nombre

des acheteurs a diminue, les bibliotheques des communautes

religieuses sont fournies maintenant, elles n'achetent plus, et les

particuliers vendent leurs livres... »

II peut y avoir quelque e.xageration dans les plaintes exposees

dans ce Memoire, cependant il y a une part de verite dans son

essai d'explication des causes de la crise de la librairie k la fin du

XVII'' siecle. Le temps de la formation des grandes bibliotheques

correspond a la periode comprise entre 1600 et 1660. Les annees

de paix du regne de Henri IV avaient favorise le gout de la

lecture. A I'exemple de Montaigne, si amoureux de ses livres,

chacun de ses admirateurs voulut avoir sa « librairie » petite ou

grande. Puis les controverses religieuses, plus ardentes que

jamais, necessiterent de longues recherches d'erudition : chaque

parti eut besoin de s'armer de textes et de citations. Enfin la

mode s'en mela. Ce n'^taitpas en vain que la marquise de Ram-

bouillet avait inculque a toute la soci^te ce gout, venu d'ltalie,

de conversations lettr^es, savantes, precieuses si Ton veut, mais

qui forgaient tous les causeurs a lire, et beaucoup. Tout grand

seigneur se crut oblige de se composer une bibliotheque et par-

fois meme d'y adjoindre une imprimerie. De cette tendance

generale, r^sulterent I'agrandissement de la Bibliotheque du Roi

etla fondation de I'Tniprimerie royale.

(1) Voir Collcclioii Aiiisson, F. Fr. Ms. 22071, piece n° 176. Cc manuscrit est plein

de details precieu.\ siir la situation de la librairie franvaise a la fin du xvii'^ siecle. II est

regrettable de ne jHiint posseder de document equivalent pour la periode de 1600 a 1660.
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Les plus grands acheteurs de livres, les vrais amateurs se

comptaient parmi les gens de robe, clercs ou lai'ques, riches ou

pauvres, quitte k ces derniers a ne faire leurs achats que le lundi

oule samedi, parce que ces jours-la les libraires avaient besoin

de remplir leur bourse (i).

En 1644, parut, a Paris, un Traictc des plus belles Hiblio-

theques piibliqiies et particulieres (2). L'auteur, le Pere Jacob,

y donne a la fois des details amusants et des renseignements

importants. II raconte que Richelieu aimait tant ses livres qu'il

ordonna dans son testament de les essuyer tons les jours. II

dresse le releve des bibliotheques d'au moins trois a quatre

mille volumes qui existaient alors en France. Leur nombre

s'eleve a 300 environ, soit une centaine pour Paris, et le reste

pour la Province. La repartition est interessante a consulter (3)

;

elle pent, jusqu'a un certain point, mesurer, pour I'epoque,

le degre de culture intellectuelle des diverses regions de la

France (4).

Le Pere Jacob cherche a expliquer la formation de ces biblio-

theques. II dit que Ton coUectionne les livres pour leur contenu,

leur reliure, leur rarete... ; il ne parle pas des illustrations. Ce

silence ne signifie pas que les amateurs manquaient. Si les belles

images ne faisaient pas encore passer les mauvais livres, comme
Grimm le reprochera a Eisen, on savait pourtant les apprecier.

Naudet, le bibliothecaire de Mazarin, mentionne dans son Avis

(i) Lettre de Guy Patin.

(2) Paris, 1644, in-8 (Bibliotheque de M. Etienne Deville, n" 164).

(3) Paris, 94. — Environs, 5. — Province : Anjou, 5. — Auvergne, 5. — Bearti^ 2.

— Berry, 3. — Bourgogne, 9. — Bretagne, 5. — Champagne, 4. — Dauphine, 9. —
Giiyenne, 4. — Langiiedoc, 22. — Lorraine, 2. — Lyonnais, 9. — Limousin, i. —
Maine, r. — Marche, i. — Normandie, 3. — Principaute d'Orange, I. — Orleanais, 9.

— Pays de Chartrcs et de Blois, 8. — Picardie, 7. — Poiton, 6. — Provence, 6. —
Touraine, 3.

(4) II taudrait rapproclier ces cliiftVcs de eeux de la populalion des diverses pro-

vinces, vers le milieu du xvii*^ siecle.
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pour dresser utie Bibliothcquc (j) des livres d'Heures reputes

.sans prix u a cause de leurs figures et vignettes » (2).

Dans toutes les bibliotheques signalees par le Pere Jacob,

qu'elles appartiennent a un comte eveque ou a un premier pre-

sident, au chancelier Seguier ou a quelque obscur provincial,

il y avait, on pent le croire, on pourrait le prouver, un grand

nombre de livres a figures. Quelle en etait au juste la pro-

portion? La question serait interessante a elucider, et il serait

aussi curieux den rapprocher les resultats divers de ceux que

pourrait donner un examen de meme nature portant sur la Biblio-

theque du Roi composee, non plus seulement d'apres des prefe-

rences personnelles, mais aussi, pour une grande part, au hasard

des apports du d6p6t legal, obligatoire depuis deja pres de

100 ans. Pour le moment, de pareils releves sont a pen prfes

impossibles. On ne possede encore aucune donn^e de statistique

precise sur la production de la librairie francaise au xvii'" si^-

cle (3).

En I'absence de tons renseignements certains, il pent etre

permis de chercher par approximation a se rendre compte du

nombre des livres a figures publies en France de 1600 a 1660.

D'apres les indications du Catalogue de la Bibliotheque natio-

nale (4), il y avait dans la Bibliotheque du Roi, vers 1650,

un peu plus de 10.000 volumes et, aux environs de 1680, ^ peu

(i) Paris, 1644, in-S (Bibliotheque de M. Etienne Deville, n° 1(14).

(2) II est vrai que c'est pour ajoutei aussitot « qu'oii pourrait aclieter des volumes

plus utiles ».

(3) On n'est pas d'ailleurs beaucoup plus avance pour la periode presente puisque.

d'apres le Journal gcnhal de la Lihrainc (Bibliograpliie de la France, annee 1911,

2'- partie, p. 230), la production annuelle de livres en France est de 12000 environ et

que, dans une conference faite le 26 fevrier 1913, M. Morel, bibliothecaire a la Biblio-

theque Nationale, estimait qu'il fallait reduire ce nombre de moitie pour approcher de

la verite.

(4) Catalogue general iks livres imprimis de la liibliollieijuc Xalionale. Paris, 1897,

in-8 (Introduction de Leopold Delisle, p. IV).
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pres 35.000, (exactement 10.658 et 35.589 d'apres les cliiffres

releves par « le garde de la Bibliothfeque », Nicolas Clement).

L'apport de livres a done 6t6, dans ces 30 anndes, de 25.000 envi-

ron. II fant en d^falquer les volumes acquis k la suite d'un achat

tr^s important fait vers 1670. Mais on depasse certainement le

maximum, en evaluant ;\ 15.000 les versements du d^pot l^gal

durant cette periode. Si Ton admet une production de meme

importance pour tout le cours du siecle, on obtient, pour les

ann^es de 1601 h 1660, un total de 30.000 livres pris en bloc,

qui se reduit a 10.000 pour les livres a figures d'apres la pro-

portion de 1/3, actuellement la plus vraisemblable (i). D'autre

part, le Pere Jacob, dans la Riliographia Gallica, donne la liste

des livres publics en France en 1646. II en cite 365, soit, en tenant

compte de tons les oublis possibles, 500 au plus. En prenant ce

chifFre pour la moyenne annuelle et en raisonnant comme pre-

c^demment, on arrive au meme chiffre de 10.000 livres illustr^s.

II e.xiste peut-etre encore un autre moyen de se renseigner;

on pent partir du nombre des graveurs qui exercferent leur art en

France a cette ^poque. Ce nombre est tres voisin de 100. Leur

oeuvre se compose en movenne de 500 pieces dans lesquelles les

illustrations de livres entrent pour la moitie environ. En comp-

tant 3 figures par volume, ce qui est fort admissible, on parvient

a peu prfes au chiffre de 8.400, resultat peu different du nombre

de 10.000 prec^demment obtenu.

Enfin, il y a eu, au xvii'' siecle, de nombreux amateurs qui

ont parle des livres illustres. Combien en ont-ils signale? Leurs

chiffres ne supportent plus aucune comparaison avec les prece-

dents. Le libraire Jean de La Caille, dans son Histoirc dc I'lm-

(i) Du nioins d'apres les appreciations des personnes que leurs fonctions rendcnt

competentes en la niatiere, car il n'existe pas de statistiques faites a ce point dc vue.

Pour le xvn* siecle, les avis sont partages ; les uns croient a une proportion phis

faible, les autres a une plus forte, en raison du plus grand nombre d'ilk-ttres.
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pi iincric cii France cite en tout one vingtaine de livres a figures

de 1600 a 1680, et I'Abbe de Marolles, le plus grand collection-

neur de gravures du temps, en mentionne une cinquantaine au

plus, tant dans ses M^moires que dans les deux catalogues de

ses collections (i). De meme, dans I'inventaire de I'Academie

rovale de peinture et de sculpture dresse en 1693 (2), on ne

voit figurer que 29 livres a figures. Mais ces nombres si faibles

s'expliquent par le fait que les livres cites presentent des illus-

trations d'une importance ou dune valeur artistique exception-

nelles.

(i) Marolles, Catalogue de Uvief. ifeslanipes. Paris, 1666, iii-12: — iii., Pans, 1672,

in-i2.

(2) Voir A. Fontaine, Les Collection!, de iAcadiviie loyale de Peinture et de Sculp-

ture. Paris, 1910, in-8.
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LES PROCEDES

Les precedes d'illustration en usage en France, entre 1600

et 1660, ne sont ni tres nombreiix, ni tres vairies. En niettant a

part la miniature, toiijours pr^f^ree comma le texte manuscrit,

pour les recueils destines aux grands personnages (i), I'art

d'orner les livres de figures se reduit a I'emploi de la gravure sur

bois et sur cuivre. On pourrait meme dire que seuls existent le

burin et I'eau-forte, taut I'illustration sur bois, si prospere au

siecle precedent, diminue, et progressivement disparait de toute

publication un peu soignee. Cette substitution de la taille-douce

aux figures sur bois constitue la distinction la plus frappante

entre les livres fran^ais du xvii'" sifecle et ceux du xvi''.

Vers I'an 1600, ce changement du mode d'illustration ^tait,

au point de vue materiel, la grande nouveaute de la librairie (2).

On avait bien publie en France quelques livres avec tailles-

douces d^s les premiers temps de I'invention de I'imprimerie,

(1) Ainsi, en 1641, !a Guirlande de Julie ; en 1647, le Temple de la Gloire, pour Anne
d'Autriche; en 1658, l'Adonis pour Fouquet, etc.

(2) Meme evolution en Allemagne. Voir R. Muther, Die deutsche Biicherillustra-

lion der Gotih iind Frith-Renaissance. Munich, 1884 in-4 (dernier cliapitre).
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comme par exeinple A Lvon, en 1488, Lcs saintes peregrinations

de Breydenbach (i). Mais, en raison de facilites de tirage, peut-

etre aussi par affaire de gout et de mode, pendant tout le cours

du XVI'' siecle, I'illustration sur bois avait gard^ les preferences des

editeurs et du public. Puis, sous une influence venue d'ltalie, soit

directement, soit indirectement, comme aussi par I'importation

de livres et de gravures d'outre-monts, et par la culture qui resulta

de la Renaissance, le gout francais changea. Les defauts de la

gravure sur bois firent oublierses qualit^s. Le procede fut repute

grossier, et, de plus en plus d^daigne, cet art tomba en desuetude.

Rien n'est plus r^velateur de ce changement d'opinion que

certains passages des plaidoyers prononces en 1620, an cours du

proces df^ja cit6, entre le graveur Melchior Tavernier et les

libraires de Paris (2). On y trouve tout I'expose et tout I'histo-

rique de la question.

A en croire le plaignant, c'est son pere, Gabriel Tavernier,

qui « a le premier apport^ en ceste ville de Paris Tart de

H graver, imprimer en taille-douce, s'y estant venu habituer en

« I'an mil cinq cens soi.xante et treize. II n'v avait lors personne

« en ce Royaume qui eust cognoissance de cet art... "

Si Tavernier, dans son orgueil filial, exag^re un peu, son

assertion reste vraie dans I'ensemble. D'autres temoignages

confirment le point essentiel : la date approximative de I'emploi

de la gravure sur metal dans les livres frangais. En publiant,

en 1648, le Iraite d'Architecture suivant Vitruve de Julien

Mauclerc, dont les planches avaient ete gravees au siecle pre-

cedent par Ren6 Boyvin (3), I'editeur, Pierre Daret, a souligne

que ce qui rendait I'entreprise de Mauclerc a plus considerable »

(i) Voir L. Rosenthal, La Gravure. Paris, 1909, in-8 (p. 164), et G. Duplessis,

Essai sur la gravure dans les livres. Piuis, 1S79, in-8-.

(2) Collection Anisson, Ms. n° 22 119 (pieces 12 et 13).

(3) Rexe Boyvin (1530-1598).



I.ES PROCED^S. 7?

c'est que « c'^tait an commencement que cette taille fiit intro-

duite en France )<. Or, la premiere des gravures de ce livre, le

portrait de I'auteur, porte cette souscription : « parachevde d'etre

taillee au burin au mois de septembre I566))(i). C'est egalenient

aux environs de cette mfime date qu'apparurent, dans les livres de

Lyon, des portraits surcuivre. Enfin, en 1576, le precede nouveau

recut en quelque sorte une consecration officielle. Pour la pre-

miere fois on publia en France, avec des figures sur cuivre, un

de ces livres de fetes et de ceremonies que Ton avait I'habi-

tude de faire paraitre pour commeraorer I'entree d'un souverain

dans une ville. C'est La soinptueuse et niagnifique Entree du

Roy Henri III cii la cite dc Mantoue... (Paris, 1576, in-4).On y

trouve huit eaux-fortes
;
le fait que la reception rovale eut lieu

a Mantoue pourrait faire croire a une importation d'estampes ita-

liennes si les gravures n'^taient attribuees a Jean Rabel, chez

qui le livre 6tait en vente.

A partir de ce moment, la gravure sur bois est ddmod^e
;
on

I'emploie encore pour quelques livres. On s'en sert toujours pour

les fleuronset autrespetits ornements tvpographiques ordinaires.

Jusque vers 161 5 et meme au del^, certains livres illustres con-

tiennent a la fois des figures sur bois et des figures sur cuivre, tels

Les Antiquitez et choses plus remarquables de Paris (Paris,

1608, in-i2i, 56 bois et i figure taille-douce, et \Histaire de la

decadence de I'Empire grcc (Paris, 161 2, in-foL), 64 figures en

taille-douce et i bois (2).

(i) En mentionnaiU ce portrait, Robert Dumesnil (Z« Peinire-Graveur fraiifais,

t. VIII, p. 82) constate que la facture est dans le gout de Boyvin ; il hesite pourtant

sur I'attribution parce qu'il dechiffre comma signature les lettres « 1. B. ». Mais dans

la planche de I'exemplaire de la Bibliotheque de I'lnstitut (in-fol. n° 97) on lit nette-

ment (dans un petit cartouche) un monogramme que Ion pout interpreter

comme signifiant « Boyvin fecit ». La difference de signature avec celle des autres

planches « RB s-, s'expliquerait par le fait que BoYVix a senlement grave ce portrait,

crayonne, dit le texte, par I'auteur lui-meme.

(2) Bois qui, au dire de I'editeur, » merite d'etre parangonne au plus deli:;at
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Mais en somme, les faits montrent que, dans la France du

xvii' si^cle, I'opinion g6ndrale etait bien celle de I'avocat du

procfes de 1620 :

(' Una pifece faicte parunmaistre graveurimprimeur en taille-

" douce vauttoujours six (i) fois plus qu'une pifece faicte par un

<( dominotier (2)... L'une est d'autant plus belle et agr^able que

(I I'autre est difForme et d^sagreable (3). >

On s'explique ainsi pourquoi la gravure sur bois est r6serv6e

aux placards, aux livres populaires, aux editions au rabais.

Pourquoi aussi on ne trouve dans ces illustrations rien du charme

des figures attribuees au petit Bernard (Bernard Salomon) ou

de celles des livres d'heures du xvi" sifecle. On ne les demandait

qu'^ des apprentis ou k des faiseurs d'images de profession,

jamais ^unmaitre. Si, par hasard,on rencontre un bois int^ressant

dans un livre du xvii" siecle, on pent etre presque siir que cette

gravure n'est pas nouvelle. Bien souvent, on retrouvera ailleurs

un exemplaire de premier tirage remontant a cinquante ans en

arrifere (4).

Au XVII'' sifecle, les v^ritables artistes semblent s'^tre d6tour-

n6s du proc^d^. Aucun des tailleurs de bois n'a laiss^ de nom

dans I'Histoire ; aucun des graveurs renommes n'a cherche

k pratiquer I'art des <> imagers ». II y a pourtant une exception :

Chauveau, raconte Papillon dans son TraiUhistoriqueetpratique

burin de la taille-douce et qu'on eut craint de mecontenter le public en preferant une

autre taille ii la sienne ».

(i) C'est a peu pres ce que confirme le tableau comparatif de prix cite a la

page 64 ci-dessus.

(2) C'est riinprimeur sur bois. A la fin du xvir siecle, le metier sera devenu si

mauvais qu'il devra se transformer en une Industrie nouvelle et que le mot prendra

un autre sens. Le dominotier sera le fabricant de papiers de tapisserie. (Voir

Papillon, Traite historiqiie et pratique de la gravure en hois. Paris, 1766, 2 vol. in-8.)

(3) Collection Anisson. Ms. 22ii().

(4) Ainsi pour la Bible dite de Jean Le Clerc. Paris, 1614 et 1635, in-fol., dont

les figures sont attribuees a Jean Cousin et dont la premiere edition est du

XVI'' siecle.
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dc la giavitic en hois [ i ), s'etait essaye il graver sur biiis ; le fait,

ajoute-t-il, est pea connii 121, mais il ne dit pas s'il en reste trace

dans rcKUvre de Chauveau. Or, en feiiilletant I'ouvrage de Des-

marest, Lcs Delices dc /'Esprit (31, on remarque que le graveur

s'est pour ainsi dire amuse a traduire parfois le meme motif

ornemental tour a tour sur cuivre et sur bois. Bien que ces

planches ne soient pas sign^es, on peut sans doute les attribuer

a Chauveau dont le monogramme se lit au bas des principales

figures de ce livre (4). C'est bien le style de cet artiste avec ses

qualites ordinaires, imagination, facilite. Toutefois, le rappro-

chement des genres d'illustration montre combien auxvif siecle

on comprenait pen ce qui est le caract^re propre de la gravure

sur bois. Chauveau demande au bois la meme precision, le

meme fini qu'au metal ; c'est meconnaitre ce qui fait le charme

de cette technique. L'art de tailler le bois est un art prime-

sautier, un peu fruste, un pen grossier, mais plain de vie,

fait pour traduire des idees vagues, des sentiments naifs oil « la

passion parle toute pure )>. Cet art etait quelque chose d'incom-

patible avec I'esprit clair et precis, savant et raisonneur, des

gens du xvii" siecle.

A cet esprit, au contraire, convenait mieux que tout autre

l'art de graver sur cuivre avec des contours nets, des lignes

arretees, des efFets etudies. Cette sorte d'affinite intime exphque

le succes et la faveur des tailles-douces.

Ce qui semble sp^cialiser la gravure sur bois comma la gravure

(1) Paris, 1767, t. 1, p. 300.

(2) Papillon etait a meme'd'etre bien renseigne ; il avail epouse une des petites-

filles de Chauveau.

(3) Paris, 1658. In-lol. (Bibliotlieque de I'Institut, R. 63 E*.)

(4) Voir Le Blanc, Manuel de I'amateur d'estampes. Paris, 1850-1880, 5 vol. in-8.

D'autre part I'Anglais Eveleyn dit que ces illustrations sont le chef-d'oeuvre de Ch.\u-

veau, et sans doute il ne fait que traduire I'opinion des contemporains {Sculplura or

the liistoy and art of clialcografiliv and cngravim^ in copper. I,ondon, 1662, in-i2, Biblio-

tlieque Nationale, reserve V. 2319).
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sur cuivre dans la traduction d'etats d'esprit diiFerents, c'est que

leurs modes d'execution sont pour ainsi dire I'inverse I'un de

I'autre.Tout difFere : la matiere travaill^e, I'instrument employe,

I'effet obtenu. Ici il s'agit de produire un relief, et la une intaille.

Pour connaitre en detail les operations diverses que compor-

tait chacun des proc^d^s d'illustration en usage au xvn'' siecle,

il faut revenir encore au proces de 1620. A propos des domino-

tiers, on y decrit k la piece de bois de poirier, ou de bouis

applanie sur laquelle ils collent le dessin de la figure qu'ils

veulent tailler », le « petit couteau » qui est leur principal outil

et leurs k presses de tout semblables a celles des Iniprimeurs en

lettres communes, hors les timpans qui sont plus grands » (i).

Cette grandeur des tympans etait chose essentielle afin de

pr^venir toute concurrence possible entre les diverses categories

d'imprimeurs. La legislation du temps I'exigeait (2) et les statuts

de la Communaute des libraires, par I'article 71, prescrivaient

des visites domiciliaires pour s'assurer que les presses sont " bien

garnies de grands tympans propres aimprimer histoires et planches

sans aulcunes lettres » (3). L'interdiction parait pen de chose en

soi : pourtant elle pent s'ajouter aux causes diverses qui alors

contribuerent a I'abandon de I'illustration sur bois. C'^tait preci-

s^ment la similitude de I'impression des gravures de ce genre avec

I'impression typographique qui en avait favorise le developpe-

ment. En intercalant dans la forme les bois parmi les caracteres,

on tirait tout a la fois, texte et images. Avec I'emploi des figures

sur cuivre, au contraire, il fallait de necessity deux tirages

(temoins d'une part les blancs menag^s dans certains livres et

qui, pour une cause ou une autre, sont restes depourvus de la

(i) Cotlcition .1 «».««)«. Ms. 22ii(j (piece 13).

(2) Lettres patentes du 18 Janvier i5oo, citees dans les documents annexes de la

piece 13 du Ms. 22119 de la Collection Anh^^on.

(3) Cite dans le plaidojer de I'avocat general Servin (Proces Tavernier, CnUei-tlon

Anissnn. Ms. 221 19, piece 12).
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gravure pr^vue, et t^moins d'autre pari les nombreiix volumes

oil les illustrations se presentent sur planches distinctes ins^rees

entre les feuillets pagin^s). Mais ce desavantage n'en fut plus

un, du jour oil, pour publier un livre orn^ de figures sur bois, il

fallut passer par deux sortes d'imprimeurs.

La presse a imprimeren taille-douce presentedes dispositions

qui n'ont plus rien de commun avec la presse typographique.

Dans les plaidoyers de 1620, apres avoir parle, pour expliquer la

production des images en taille-douce, de la planche gravee

(ici " un morceau de cuivre battu forg^ et applani » incise avec

« une pointe on poingon » ou avec un » biirin d'acier n), et

avoir raconte qu'il faut I'enduire d'une encre " faite de lie de

vin pur bruslee et apres broyee avec de I'huile de noix ainsi

bruslee en forme de verni », I'avocat d^crit minutieusement

la presse en usage. II explique que cette machine se compose

de diverses pieces de bois assemblees : « table », « '"ouleau •>,

(( moulinet », " jumelles ^>, « chapiteau x... rien n'est oublie. On
sent que le graveur Tavernier a documente son defenseurj usque

dans les plus petits details.

Mais il y a mieux encore que toutes ces descriptions. Parmi

les pieces a conviction versees aux debats de cet interessant

proces, se trouvaient des estarapes, et I'une d'elles — une seule

— figure encore au nombre des d6bris conserves ( 1
). On y voit,

cote a cote, dans un atelier, les deux especes de presses en

usage : cellea vis pourl'impression « des lettres communes » et

des gravures sur bois et celle a roue a quatre bras pour tirer

« les tailles-douces ». Deux jeunes gens, en neglige Louis XIII,

expliquent la fagon de manoeuvrer. Dans un coin, sur une

tablette sont groupes les outils ordinaires, et, dans le fond de la

pi^ce, une gravure est pendue au mur. Est-ce I'image de saint

(1) Collection Aiiissou. Ms. 22 119 (pieces 12 et 13).
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Jean-Porte-Latine, patron des imprimeurs'' Ce serait conforme

a line habitude gen^ralement observee. Mais, si Ion pent dis-

tinguer qnelque chose dans le dessin confus de cette image, c'est

une femme, I'Eglise, aiix genoux d'un papa. Cette leg^re pointe

satirique dans une piece toute de circonstance et de caractere

d^monstratif, parait d^noter un artiste protestant. De fait, tout

indique que le document sort de I'ateher de Melchior Tavernier.

Est-ce lui le graveur ? Ne serait-ce pas plutot son meilleur el^ve

et apprenti, Abraham Bosse, tout jeune alors? Ay regarder de

pres, dans cette gravure an simple trait mediocre et pen soignee,

il y a pourtant deja quelque chose de la maniere et du faire qui

caracteriseront par la suite les oeuvres du grand artiste.

Ces details prennent de I'importance si, pour juger de revo-

lution des procedes de la gravure, on rapproche des renseigne-

ments fournis par le proces de 1620, le traits ecrit une trentaine

d'annees plus tard par ce meme Abraham Bosse sur les difF6-

rentes manieres de graver en taille-douce (i). Ce livre celebre,

plusieurs fois r^^dit^, qui a fait autorite jusqu'a la fin du

xvir siecle et que Ton lit encore avec interet, resume toute

I'experience d'un maitre a I'apogee de son talent et expose I'etat

et les conditions generales de la gravure sur cuivre en France

vers 1645. L'ouvrage est orne de figures explicatives. Trois

d'entre elles representent sous ses divers aspects une presse a

imprimer les tailles-douces, probablement celle dont se servait

I'artiste lui-meme a cette date. Ni I'image, ni la description qui

I'accompagne ne permettent de supposer dans cette presse une

modification, un perfectionnement correlatifs des progres faits

en I'art de la gravure depuis 1620. C'est toujours la meme presse

a moulinet. Tout an plus si Ton pent imaginer une fabrication

plus soignee, la table faite de meilleur chene, les rouleaux mieux

(i) Abraham Bosse, Traiii de^ manieres. de graver en taille-douce iur I'airin... Paris,

1645, in-i2, fig. (Bibliotlieque Xationale, V. 2345 reserve, p. 58, 60, 62.)
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agences, le drap blanc des langes plus fin, ct la toile de chanvre

du tampon mieiix choisie.

Pour I'encre (r), la recette donate est un pen differentt; de

celle de 1620; au lieu de fabriquer son noir, Bosse le fait venir

de Francfort pour le m^langer a I'huile de noix brulee (2).

II y avait pourtant eu, depuis le proces Tavernier, une inno-

vation dans les procedes d'execution qui, independamment du

genie des artistes quil'adopterent, favorisa la production d'ceuvres

dun caractere nouveau. A ce sujet, il convient de distinguer

entre les deux genres de gravure sur cuivre — le burin et I'eau-

forte— tout en tenant compte que, leplussouvent au xvii'' siecle,

les deux procedes ^taient employes concurremment. Le graveur

au burin tracait son esquisse a I'eau-forte, et I'aquafortiste para-

chevait son oeuvre de quelques traits au burin, si bien que Bosse

remarque <.< qu'il y a telles stampes de cette maniere... oi!i Ton

a peine a connoitre et a s'asseurer qu'elles ne soient pas au burin

du moins en beaucoup de parties » (2).

Dans ses conseils sur la facon de pratiquer la taille-douce,

Bosse insiste sur le meilleur moyen de conduire le burin, sur la

necessite d'aiguiser cet outil, non en losange ou en carre, mais

seulement sur deux cotes adjacents pour avoir " un angle solide >v

II n'y a dans ces details rien qui ne fut deja connu, et depuis

longtemps. Au contraire, dans la maniere d'operer des graveurs a

I'eau-forte, Bosse constate un progres recent et tres important,

celui de la substitution du vernis dur au verms mou.

C'est pendant son sejour en Italie, entre 1615 et 1620, que

Callot avait eu I'idee d'employer le vernis dur. Avec un artiste

tel que lui, les premiers essais furent des coups de maitre. Le

(i) La question de I'encre a son importance. Papillon pretend que si la gravure

sur bois ne pent atteindre tout a fait aux beaux effets de reau-forte, c'est quou ne

peut se servir de la meme encre.

(2) Abr. Bosse, Traiir des Maniere'... (.\vant-propos).

t
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succes provoqiia I'imitation ; et, comme le precede permettait

d'obtenir des traits plus nets que le vernis mou, tout en exigeant

moins de delicatesse dans le travail, comme on pouvait desor-

mais se servir de la pointe aussi facilement que d'une plume,

I'innovation de Callot eut le resultat de faire duminer un pen

partout la pratique de la gravure a I'eau-forte.

Ce vernis dur etait celui dont les menuisiers florentins fai-

saient usage pour les meubles. De retour en France, Callot s'en

approvisionnait encore en Italic. Lors de son sejour a Paris, vers

1630, il en ceda a Bosse une certaine quantity (i). A partir de

ce moment, par Bosse et ses eleves, plus encore que par les imi-

tateurs directs de Callot, la gravure a I'eau-forte sur vernis dur

eut en France autant de part dans I'illustration du livre que la

gravure an burin. Seulement, I'erreur de la plupart de ces artistes

fut de meconnaitre le faire propre a des precedes difFerents.

Bosse tout le premier, an lieu de comprendre la liberty de

I'eau-forte, sa fantaisie, ses souplesses, etde la traiter a la maniere

de Callot, de La Belle (et plus tard des graveurs du xvm'' siecle),

sen servit tropsouvent pour imiter les effets et jusqu'aux defauts

du burin. Cette imitation etait I'une de ses preoccupations.

« Pour moy, dit-il, j'advoiie que la plus grande dificulte que j'ay

rencontree en la graveure a I'eau-forte est d'y faire des hacheures

tournantes, grandes, grosses et deliees au besoin comme le burin

les faitet dont les planches puissent durer longtemps a I'impres-

sion (2). »

Cette seconde preoccupation d'ordre pratique n'a, au contraire

de la premiere, rien d'etonnant. Ce souci est naturel chez un

graveur quia beaucouptravaille pour I'illustration des livres. II est

probable que, lors de la commande des figures d'un ouvrage, les

editeursdevaient s'enquerir dunombre d'epreuvesqu'une planche

(i) Abr. Bosse, Traiti- da inaiiiircs df gyaxvr... Paris, 1645, iii-u (Avant-propos).

(3) Abr. Bosse, //'id.
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pouvait fournir. Peut-etre meme choisissaient-ils le precede

d'illustration suivant la reponse de I'artiste et suivant leurs

previsions sur le nombre des exemplaires a tirer.

Oiielle etait I'importance movenne destirages au xvii'' siecle?

A conibien de mille pouvait monter une edition? Pour les livres,

les renseignements font presque completement d(5faut. Pour les

gravures, les opinions ne sont pas concordantes, et cette contra-

diction empeche qu'on puisse conclure quelque chose du mode

d'illustration adopte pour telle ou telle publication. Si, comme
I'affirme Papillon dans son Iraitc liistoriquc et pratique de la

gravure en hois, il etait vrai qu'un bois piit donner sans usure

jusqu'a un million d'epreuves, il faudrait voir la uneraison s'ajou-

tant a celle du faible prix de revient, pour I'emploi de ce genre

de figures dans les livres de propagande (i). Mais, dans son amour

pour I'art du bois, Papillon a manifestement exagere. D'aprfes

I'avis des gens competents, si la gravure sur • cuivre est plus

couteuse que celle sur bois, la taille-douce ofFre I'avantage de

comporter des tirages plus nombreux. On admet generalement

que ce nombre au xvii'' siecle pouvait s'elever a 1000 environ,

^tant donnees les qualites exceptionnelles des planches de cuivre

alors a la disposition des graveurs (2). Dans ces conditions, on pent

se demander si le succes d'un livre n'est pas etabli rien que par

le fait que Ton trouve, quelques annees apressa premiere edition,

des exemplaires avec des gravures, copies des figures originales,

c'est-a-dire dont les cuivres trop uses ont du etre remplaces (3).

La necessite d'arriver a pouvoir obtenir de grands tirages

(i)T. I, p. 423.

(2) Avec celles qu'on trouve aujourd'liui dans le comnierce, on ne pourrait obtenir

que 600 cpreuves environ, si le precede de I'acierage ne venait corriger le peu de

resistance a I'usage et permettre une tres grande multiplication des tirages.

(3) Voir les frontispices des editions de 1643 et 1645 de I'ouvrage de Sc.^rron,

Recucil lie niulqua vera hurksgue^. Paris, QuiXET, in-4 (H'bIiothc:]ue de M. Gustave
Rey.mer).
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aiirait fait inventer et pratiquer, des le xvi'^' siecle, un troisieme

genre de gravure, la gravure typographique, siir m^tal en relief.

On aurait employe ce proc^d^ mixte pour les fleurons et autres

ornements ordinaires des livres, pour des portraits, des emble-

mes, des images de piet^. Le fait a ete longtemps contest^ ; mais

la preuve est k peu prfes acquise aujourd'hui, et il faut voir de

veritables cliches (i) dans ce que Ton prenait pour de mauvais

bois. II y a des exemples bien connus, tels que le portrait de N...,

expose au Cabinet des Estampes. Toutefois, le proc^d^ est diffi-

cile a reconnaitre, on le devine, on le percoit sans pouvoir le

caracteriser nettement en dehors d'une durete particuliere de

facture. Ces reserves faites, on pent, semble-t-il, faire rentrer

dans cette categoric d'estampes une dizaine de portraits places

dans L'Histoire des C/icva Iters de I' Ordie de Saint-yean de

yerusalem... » de Naberat (2).

Les textes ne mentionnent pas ce genre de gravure typogra-

phique. En revanche, d'apres une piece de la Collection Anisson,

le trraveur Valdor aurait fait des essais de a^ravures sur acier,

sans que Ton sache au juste jusqu'ou il poussa ses experiences et

s'il reste dans son oeuvre quelque estampe ainsi gravee (3). Le

document, un imprime in -4", dat^ a la main de 1650, et intitule

Les arts liheraits ct nicchaniqnes, dit seulement, a propos de la

gravure, que « la meilleure apres 1'Acier que I'industrieux Valdor

a treuve I'invantion d'amolir, c'est le cuivre rouge... »

Bien que la gravure a la maniere noire ait ete inventee

vers 1640, il ne parait pas y avoir eu d'exemple de son emploi

dans les livres publies en France au xvir' siecle (4).

(i) Voir H. BoucHOT, L'CEuvic de Gutenberg. Paris, iS88, in-8 (p. 66 et 67).

(2) Paris, 1659, in-fol. (Bibliotheque du Ministere de la Guerre A. i. k. 18).

(3) Voir Bibliotheque Nationale, F. fr. Ms. 22108 (piece 6, p. 338).

(4) On en trouve uii tres interessant specimen dans une histoire de la Chalcogra-

phie publiee ii Londres en 1662 par John Evelyn sous le titre Sculpturu..., in-12. La

gravure, une tcte dejuif, porte la signature du prince Ruprecht DE Baviere.
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II en est de menie pour la gravure en camai'eu, quoique le

peintre graveur Georges Lallemand I'ait pratiquee avec succes

et se soit mine a construire des machines en vue d'un tirage

facile et rapide (i).

Quant a la gravure en couleurs, a la prendre au sens qu'on

lui donne aujourd'hui, elle ne date que du xvuf siecle. Cepen-

dant, durant tout le cours du wii', des essais de coloriage ineca-

nique furent tenths, tres probablement sous I'inspiration d'images

en couleurs importees de Chine, principalement en HoUande (2).

Deja, des les engines de riniprimerie, on avait tire en deux cou-

leurs des initiates d'abord, puis des gravures de pietd comme
dans un livre d'Heures, paru a Paris en 1490 (3), et I'usage n'en

etait pas tout a fait abandonne au xvii' siecle, t^moin une figure

en rouge et noir dans un breviaire public a Chalons en 1604 (4)-

On trouve egalement une premiere application du precede pour

les cartes de I'Atlas de Ptolemee, edite a Strasbourg en 1513 (5).

Mais ce n'est qu'un siecle plus tard, en 1627, que fut public, a

Milan, le veritable ancetre des livres a gravures colorees et

non colorizes, un traite de medecine, De lactibus sivc lacteis

(i) Voir PaPILLON, Trail!' hisloiit/iie li f'laliqiie de la gr,i~<'iire en hois. Paris, 1766

in-8, t. II, p. 372 et t. I, p. 406. Lallemand qui piatiqua dans son atelier la gravure

sur bois, se preoccupa surtout d'obtenir une impression correcte et prompte des

camai'eux. Apres divers essais, il fit construire vv une presse a imprimer en lettre d'une

structure particuliere... composee de trois vis et de trois platines qui se mouvaient

d'un seul coup dt- barreau, de sorte que par cette invention, on pouvait impiimcren
meme temps trois differentes planches... », puis une autre presse du genre de celles en

usages pour les tailles-douces « composee de trois tables et de si.x rouleaiLX » et i!

n'epargna •>. rien pour rendre cette machine parfaite. Mais quoique les resultats obte-

nus fussent satisfaisants, toute cette depense ne produisit rien, faute de debit ». Les
machines, saisies pour dettes, s'en furent pourrir en quelque coin.

(2) Voir R. M. BuRCH Colour Printing and Colour Printers. London, 1910, in-4 (p. 43).

(3) Voir R. M. Ri'RCH, Colour Printing and Colour Printers. London, 19TO, in-4

(p. 4 et 9).

(4) Voir Bibliotheque Sainte-Genevicve (BB. 955, res.).

(5) Claudii Plolemei... geogmpliia o/>iis, s. 1. n. d. (carte de la Lorraine). \'o\v I'exem-

plaire de la Bibliotheque de M. le raron de BETHEAtAXN.
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vcnis (i). En France, il v a un exemple d'une publication ana-

logue vers 1640 (2), exemple a peu pres unique qui m^rite qu'on

s'v arrete.

Le titre du livre (3) tel qu'il est cit^ dans le catalogue de la

vente Destailleur, promet beaucoup :

Peristromata turcica, sive dissertatio emb/cinatica, prae-

sentem Europae statum ingeniosis coloribus reproesentans.

Mais les figures tiennent peu. L'exemplaire de la Biblio-

theque Mazarine ne porte sur le frontispice que les mots Peris-

tromata Turcica. Le nom du libraire n'est mentionne qu'en

derniere page :

L'utctiac Parisiorum priinuiu apnd Toussaint du Bray in

platea S. jfacohi ad insigne spicae.

Cette disposition archaique, et I'absence de privilege sem-

blent denoter une edition faite dans des conditions particuiieres.

II n'y a aucune indication de date. C'est le texte tout a la gloire

de Richelieu qui, sans doute, a conduit k en fixer I'impression

a 1640 ou 1641 (suivant les references). Le livre contient 7 figu-

res, anonymes comme I'ouvrage lui-meme (4). EUes sont gravees

a I'eau-forte, en rouge et noir, par deux tirages successifs. La

nouveaute consiste sans doute dans I'application a la gravure

sur cuivre d'un procede employ^ seulement jusque-la pour des

figures sur bois. Les sept planches representent un meme tapis de

Turquie, encadrant soit le titre, soit une figure emblematique

variant d'une planche h. I'autre. Si le tapis est rouge le motif

central est noir et vice-versa (5).

(i) Voir R. M. BuRCH, Colour Printing... London. 1910, in-4 (p. 42).

(2) Voir R. M. BuRCH, /</., p. 47.

(3) II y en a un exemplaiie a Paris a la Bibliotheque Mazarine (reserve 11224 A)

et il Londres (British Museum, S026, bb. i). Un troisieme a passe a la vente Des-

tailleur en i8qi. Le format est in 4. Le texte est de 46 pages.

(4) Cependant il n'est pas mentionne dans le dictionnaire de Barbier.

(5) Ces figures symbolisent la Turquie, la Papaute, I'Empire, la France. la Pologne

et « les Republiques de la liberie ». Ni le dessin, ni la gravure ne trahissent une
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Tl y eut en France, en 1647, un autre essai de graviire en

couleurs, tout different, fait dans un livre qui renferme comme un

echantillon de tons les modes d'illustrations alors en usage, bois,

tailles-douces, impressions typographiques : Le Marechal de

Bataille... « par le sieur de Lostelneau... » (Paris Migon 1647.

In-folio) (1).

II s'agit cette fois d'une impression en trois couleurs et I'^di-

teiir (2) fit grand bruit de sa d^couverte. On le devine ci lire le

privilege du Livre (dat^ du 28 decembre 1644) :

« D'autant que ce livre est tout remply de bataillons et ordres

<.< de batailles qu'il (I'editeur) pretend imprimes avec des carac-

« teres de plomb comme on fait la lettre, au lieu que, jusqu'a

« present, tons ceux qui ont imprime de semblables figures les

« ont toujours fait graver en bois ou en cuivre, ce qui est de la

« pure invention dudit Migon, et qui servira grandement a

« I'intelligence de cet ouvrage, a cause de la diversite des cou-

« leurs dont chaque figure sera imprimee, a savoir les mousque-

« taires de rouge, les piquiers de noir et la cavalerie de jaune,

« ce qu'on ne pourrait jamais faire si lesdites figures estaient

« gravees en cuivre. Et comme cette maniere d'imprimer les

« bataillons est toute nouvelle, et qu'on n'a point encore rien

« veu de semblable et qu'il n'a pu trouver aucun imprimeur qui

« ait pu travailler audit ouvrage... mesme les dits imprimeurs...

« ont fait difficult^ d'apporter en son logis des presses d'impri-

« merie et d'y travailler sous pr^te.xte de nos ordonnances et

main d'apprenti. On pourrait peut-etre les attribuer au gravcur alsacien Martin

Greuter qui sejourna en France au temps de Richelieu.

(1) La BibliotliOque du Ministere de la Guerre en conserve un exeniplaire aux

armes de Mazarin (Ac. a 7S).

(2) L'Imprimeur MiGOX qui dirigea I'imprimerie speciale du Chateau de Richelieu

et fut vraisemblablement le meme que le professcur de ce nom qui, apres un titulaire

incapable, succeda ;i BossE dans son cours a I'Academie royale de Peinture et de

Sculpture.
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« defenses h. toutes personnes de quelque qualite et condition

« qu'elles soient d'avoir chez eux presses k imprimer...

« A ces causes, Nous... avons par ces presentes permis audit

« Migon exposant de tenir presses et imprimeries aux lieux oii il

« sera demeurant...

« ... Et de plus, pour encore davantage reconnaitre I'inven-

<.< tion, le travail et la depense dudit Migon exposant, Nous, de

« I'avis que dessus, apres qu'il nous est apparu, estre de la Reli-

« gion Catholique, Apostolique et Romaine, I'avons retenu et

« retenons par ces mdmes presentes en la qualite de nostre

« iinprimeur ordinaire pour les bataillons. >>

En definitive, I'invention de Migon se reduit a la production,

k I'aide de poingons speciaux fabriqu^s a cet effet, de petites

taches color^es de forme ronde, carree ou rectangulaire. Le pro-

cede ne pouvait s'appliqner a des figures plus compliqu^es.

L'essai n'eiit pas de suite.

Bosse ne parle pas de ces tentatives diverses dans son

Traite. des Manures de Graver (i); il ne devait pourtant pas

les ignorer. La question a du le pr^occuper et, efFectivement,

dans les derniers chapitres de son livre, il indique une maniere

possible de graver en couleurs. Apres avoir parle de la fagon

d'obtenir des « images satin^es », il ajoute :

^

« Cela me fist penser a faire le contraire de ce que font les

« enlumineurs ou couloreurs d'estampes vulgairement nomm^es

« images; car au lieu qu'ils appliquenl leurs couleurs sur I'im-

« pression de I'encre, je m'advisay de faire en sorte que cette

« impression fust sur les couleurs. »

Son proc6de consiste k prendre la contre-^preuve d'une plan-

che fraichement tir^e sur une plaque de cuivre enduite de vernis

blanc (2), k graver a I'eau-forte les parties a colorer et a \< cou-

(1) Paris, 1645, in-8.

(2) Ainsi, il semble bien que, cnntraiiemciU ii I'opiiiioii de M. Max RoosES (Cor-
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cher k plat » les couleiirs, puis h placer la premiere planche bien

encree sur la seconde et k serrer k la presse.

Bosse ne dit pas s'il passa de la th^orie k la pratique. S'il

experimenta jamais son id^e, il ne dut pas 6tre satisfait de I'effet

obtenu, car on ne trouve pas trace d'estampes en couleurs dans

son oeuvre gravee.

Des essais en ce sens continuferent d'etre faits un peu partout

en France et a I'^tranger (i) et avec des succ^s divers. Toute-

fois, k Paris, I'lmprimerie Royale, toujours a la recherche de

tout perfectionnement, et si d^sireuse de voir ses productions

servir de modeles, n'a pas donn^ au xvii" siecle de livres avec

des illustrations en couleurs. Son opinion, en la matiere, devait

Stre tr^s vraisemblablement celle qui est exprimee dans la notice

plac^e en tete d'une des plus belles publications sorties de ses

presses, le livre de Dodart :

Memoires pour servir a I'histoire des Plantes, Paris, 1676.

In-fol. (2) avec planches de Bosse, de N. Robert et de Sebastien

Le Clerc.

« Comme Ton n'a pas jusqu'a present imprime avec les cou-

« leurs et que les enluminures consument beaucoup de temps et

« ne reussissent pas toujours, nous avons crefi y pouvoir suppleer

« en quelque sorte en prenant soin que les gradations des cou-

respondance de Rubens, Anvers, 1909, in-4, t. II, p. 146), Bosse connaissait le precede

d'ELZHEiMER pour graver avec « pate blanche » dont parle Rubens dans una Icttrc

du 19 juin 1622.

(i) Entre autres celui de Teyler a Nimegue vers r66o (Voir Manuel Le Blanc).

Voir aussi CoHctlion Ani^son (Ms. 22071, piece n" 139), les lettres patentes (veritable

brevet valable pour 30 ans), octroyees le 13 Janvier 1676 a « Jean Tainturier mar-

chand libraire et imprimeur de Bourg-en-Bresse et Nicolas Verien niaitre graveur ii

Paris qui... apres un travail de plusieurs anneeset une depense considerable, auraient

trouve line gravure propre a imprimer en toutes sortes de couleurs sur des planches

de cuivre en taille d'epargne, les plus belles figures dans la perfection du dessein, avec

une delicatesse et promptitude qui n'a jamais ete pratiquee... »

(2) (P. 6 et 7). Bibliotheque de I'lnstitut (M. 149, in-fol.)
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« leurs soient exprim^es dans lagravureautant qu'il sera possible :

« ainsi on traitera difF^remment le verd brun et le vert clair, les

« fleurs blanches et celles d'une couleur enfoncee.

« Nous n'avons pas creix nous devoir servir d'une nouvelle

« manifere d'imprimer avec les couleurs pour quelques raisons

« que I'onpourra facilement suppleer. Nous pr6ferons la gravure

« k I'eau-forte k toutes les autres, parce qu'elle a plus de liberte,

« qu'elle est plus prompte et plus ais^e et qu'elle n'a guere moins

« de nettete que la taille-douce pourvu qu'elle soit bien

« traitee. »

II ne serait pas impossible que ces lignes eussent 6t6 ^crites

par Bosse quelques semaines avant sa mort et qu'elles fussent

comme le testament artistique du vieux graveur. On pourrait

aiissi v voir une sorte de declaration de, principes faite par celui

qui, k beaucoup d'egards, est bien le veritable successeur de Bosse,

Sebastien Le Clerc. Mais certainement ce texte si clair et si

precis resume, enun raccourci pittoresque, I'etat et les tendances

des proc6des d'ilhistration a la fin de la premiere moitie du

xvii" siecle.



II

LA TECHNIQU E

Chacim des precedes de la gravure comporte une technique

speciale et chaque artiste a sa maniere personnelle d'entendre

cette technique.

La gravure sur bois, telle qu'on la pratiquait au xvii" siecle (
i ),

ne permettait gnere que I'emploi d'une seule taille pour indiquer

les ombres
;
en revanche on pouvait, par son moyen, produire

des noirs absolus, tandis que, dans la gravure sur cuivre,les par-

ties sombres ne s'obtenaient que par des croisements et recroi-

sements de lignes (2).

Dans les illustrations des livres francais de 1600 a 1660, on

trouve tous les systemes possibles de tailles ou de contre-tailles,

depuis la simple gravure au trait, de mise dans les ouvrages

scientifiques, jusqu'a la gravure a la facon des nielles oil le siijet

se detache en clair sur fond sombre.

Ce dernier genre, h premiere vue, ressemble a une sorte de

gravure a la maniere noire. Rembrandt en a tire des effets mer-

(i) Ce qu'on appel'.e aujourd'hui /c A'/.< d'inierprclalhm ne date que du XTX' siecle.

(2) L'angle de croisement peut etre quelconque dans la gravure au burin; dans

I'eau-forte on ne peut depasser 45", sans ris(pier de voir toutes les lignes se confondre.
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veilleux. En France, ce n'est guere que quand on commenca a

s'inspirer de ce maitre, que le precede devint frequent dans

I'illustration des livres. Chez Parrocel, par example, apres 1660,

I'imitation est flagrante. Cependant il y avait eu des precedents.

Callot,lors de son s^jour dans les Pays-Bas, s'etait essaye dans

ce svsteme de gravure (I'inverse meme de celui ou il excella)
;

at, dans les livres fran^ais de la premiere partie du xvii'' siecle,

on trouve parfois quelques planches ainsi gravees. Le procdd6

sarvait surtout pour traduire les effets de nuit, rendre les scenes

d'interieur, ou mettre en relief les portraits. Certaines marques

de libraires, certains frontispices, comme celui des « Tableaux

de la Penitence » de Godeau (i) sont pour ainsi dire enleves

sur fond noir. C'est I'exception ; la gravure a fond clair predo-

mine de beaucoup.

Jusque vers 1630, les artistes qui graverent des figures de

livres pratiqu^rent de preference la taille-douce a tallies mul-

tiples et sarr^es, a I'imitation das Wierix de Hollande (2). lis

suivaient sans doute en ceci las indications du gout public. Mais

la plupart 6taient aussi capables de graver dans un autre

style plus large et plus personnel, et en meme temps plus

mani^re. Telia est la technique de cartainas des planches des

Tableaux de platte Peintiire des deux Philostrates (3) dues a

Thomas de Leu ou Leonard Gaultiar.

Da 1630 a 1645 environ, le prestige da Callot mit a la mode

I'eau-forte. Las illustrateurs da livres s'en sarvirentde deuxfacons.

Les uns, sans jamais egaler la taille fiera et impeccable du

maitre, chercherent comme lui a donner a leurs estampes tons

les caracteres d'un dessin a la plume. Les autres viserent surtout

(i) Paris, 1654, in--), figures. Le frontispice est signe « Chai'VEAI' in. R. Lo-

CHON sc. ».

(2) Voir G. DuPLESSIS, Les Merveilles, de la Gravure. Paris, 1877, in-i6 (p. 316 et 224).

(3) Paris, 1617, in-fol. (Cabinet des Estampes, Sb. 16).
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a obtenir tous les efFets de la gravure au burin, pousses dans

cette voie peut-etre par les ^diteurs qui, en raison de la facility

relative du precede etde la rapidite d'execution meconnaissaient

un peu la valeur de I'eau-forte (i).

On trouve quelquefois dans les livres du xvii' siecle des

planches dues a la collaboration de deux graveurs, ainsi que I'in-

dique une double signature. Le buriniste a fait les figures; I'aqua-

fortiste les fonds et les paysages (2). Dans la Dendrologie de

Howel (Paris, 1641, in-4) le frontispice qui represente I'auteur

du livre appuye contra un chene est signe « C. Mellan et

Bosse sculp. ». Un premier etat, conserve au Cabinet des Estam-

pes, dans loeuvre de Bosge (E d 30), montre la tete laissee en

blanc ;
celle-ci fut ex6cut6e plus tard par Claude Mellan. De

meme, dans la Galerie des Femmes Fortes^ du Pere Le Moyne

(Paris, 1647, in-folio) (3) les planches sont gravees d'apres

les dessins de Claude Vignon, mi-partie par Bosse, mi-partie

par Rousselet, et suivant le procede habituel a chacun de ces

artistes (4).

II seinbld qu'il y ait eu vers 1650 hesitation, dans le goilt du

public et dans les tendances des artistes, sur la preference a

donner a tel on tel genre de gravure. On prisait beaucoup I'eau-

forte, mais il y avait des burinistes si habiles — les plus habiles

peut-etre qui furent jamais. Puis I'lmprimerie Royale ne faisait

(1) Toute besogne prestemeiit faite semblait trop payee, comme si le temps taisait

quelqiie chose a I'aftaire, meme qiiand il s'agissait d'une usuvre au burin ; on en trou\e

la preuve dans un proces intente au graveur Mellan (Voir Mariette, Abeccdario,

t. Ill, p. 356) et, au siecle suivant, dans I'opinion de Papillon pour qui une des supe-

riorites de la gravure sur bois provient des longs mois de travail qu'elle exisje pour

rivaliser avec la taille-douce.

(2) Ainsi Lasne fit les portraits qui figurent sur le « plan de La Rochelle * de

Callot (Voir Bruwaert, Vic de Jacques Callol... Paris, in-fol. 1912, p. 138).

(3) Bibliotheque de I'lnstitut (AA, 88) et Cabinet des Estampes (Qe 10).

(4) De meme, d'apres Baldinucci, dans certains portraits de Nanteuil, la tete

seule est du maitre.
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guere appel qu';i eux pour illustrer ses livres. Bref, la vogue de

I'eau-forte pittoresque diminua et Ton revint au burin, ou au

style burin.

De 1650 a 1660, les grands maitres du genre — on s'en

apercoit bien en feuilletant les livres a figures parus dans cette

periode — furent Mellan et Nanteuil. Apparente ou dissimulee,

leur inspiration est partout. Ce sont eu\ que Ton prend pour

modeles, que Ton imite, que Ton copie (i). Chacun de ces maitres

avait sa technique propre. Leurs nianieres sont aussi dissem-

blables que possible. Mellan procede par taille unique, non pas

comme dans sa fauieuse tete de Christ d'un seul et meme trait,

mais par traits simples, plus ou moins appuyes, que ne recroise

aucun autre trait. Nanteuil emploie tallies et contre-tailles, les

brise, les serre, les espace, les entremele, les emaille de points,

et les varie et les diversifie suivant les courbes du dessin ou

les besoins du modele. La premiere de ces techniques donne

a la gravure I'aspect d'un bas-relief, la seconde en fait un tableau.

Entraines dans le mouvement general, les plus vieux illustrateurs

modifierent leur fagon de graver. Lasne s'ingenia a pasticher

Mellan — sans y reussir du reste — et Bosse abandonna sa jolie

maniere des environs de 1640, pour prendre un style plus lourd

et moins personnel comme, par exemple, dans les planches de

La Pucelle de Chapelain (2).

Ce meme Bosse avait pourtant, des 1649. expruiie I'opinion

qui parait la plus sage en fait de technique (3) :

,v Pour le dit art de la Graveure, il ne doit etre assujetti, ainsi

vs que celuy de la Peinture, a n'avoir point de maniere d'autant

v< que les oeuvres d'iceluy peavent quoy qu'elles tendent a une

(i) Voir Rosenthal, La Gravure. Paris, 1909, in-8 (p. 194. et 198).

(2) Paris, 1656, in-fol.

(3) Abr. Bosse, Des sentiments sur la distinction ites manicres diferses ife peinture,

ilessein et s;raveure... Paris, 1649, in-12 (p. 79).
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« mesme fin, estre faites de diverses sortes et, par exemple, Ton

« sait que chaque graveur pent condiiire ou mener les hacheures

« de divers sens, et en plus grand nombre qu'un autre, car I'un

« exprimera son ouvrage par une taille ou hacheure seule, en

« grossissant les traits plus ou moins s.lon la n^cessite, I'autre

« fera le mesme par deux hacheures I'une sur I'autre, un autre

« fera la mesme chose par un grand nombre et mesme y adjous-

« tant en divers endroits de petits traits et points, pour attendrir

« noyer ou perdre ensemble les ombres, teintes et demi-teintes,

« et finalement d'autres ex6cuteront... le tout par plusieurs points

« gros et menus, pressez et elarg^s... » mais qu'importe la

maniere « pourvu quelle fasse bien I'efFet qu'elle doit ».

Cet « efFet », on I'obtenait, au xv'ii'' siecle, dans I'illustration

frangaise, par un moyen qui, sous toutes les diversites apparentes,

fait I'unite de cette illustration et lui donne son caractere pro-

pre. Quels que soient leurs procedes ou leurs techniques, les

graveurs d'alors prdsentaient tous une qualite commune et c'est

un trait de race. De meme que les architectes francais appor-

taient dans I'empioi du style jesuite des dons de mesure et d'el6-

gance inconnus ailleurs, de meme burinistes et aquafortistes,

partisans de la taille unique ou virtuoses du pointille, imitaient

les maitres etrangers sans en prendre les exagerations ou les

singularites. Un bon gout personnel solide, sobre et sur, leur

faisait, plus encore inconsciemment que consciemment, propor-

tionner dans un rapport harmonieux I'espacement des tallies ou

des points, aux dimensions de la planche k graver. 11 est tres rare

de trouver dans leurs oeuvres des tallies trop menues et trop

serr^es comme dans beaucoup de gravures italiennes, ou trop

ecart6es et trop syst^matiquement crois^es comme le seront

plus tard celles de I'Allemand J. G. Wille.
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DOCTRINE ET ENSEIGNEMENT

La graviire d'illustration est particulierement soumise aiix

influences de milieu, par cela meme que dessinateurs et graveurs

ont a tenir compte des exigences des auteurs et des editeurs.

lis suivent la mode plus qu'ils ne I'imposent, et la mode ici depend

en partie des idees recues et des preferences du public en fait

d'iraages.

En France, le dogmatisme artistique, la promulgation de

theories officielles, ne remontent guere qu'a la creation de I'Aca-

demie royale de Peinture et de Sculpture en 1648 (i). Dans la

premiere partie du xvii'' siecle, les artistes frangais s'inspiraient

des doctrines exposees par des theoriciens etrangers dans des

livres alors partout classiques, les traites de Lomazzo (2) et

d'Albert Diirer (3), et resumees en 1637 dans le poeme de

Junius (4). Surtout ils feuilletaient et etudiaien,t les livres de

(1) Voir Fontaine, /,(••; Docirine^ d'Arl en France. Paris, igoQ, et Dufresnoy, Dc
arte graphica, public et tradiiit par Roger de Piles. Paris, i66S, in 12.

(2) Lomazzo, Tiallo dclla PiUitia... Milan, 1584, in-4.

(^3) Alberti Di'reri, De '>pnelria [lailium. Nuremberg, 1532, in-fol.

(4) Francisous JuNR'S (Du Jon), De Pictura Veleruin. Amsterdair, 1637, in-4.
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« portraicture » et de « perspective >^ de Jean Cousin (
i ) publies

au siecle precedent et depuis sans cesse re^dites (2). A ces

ouvrages divers s'ajoutferent en 1630 les Elements de Poiirtrai-

tiire de Saint-Igny (3), en 1649 le livre de Bosse, Des senti-

ments siif la distinction des mani'cres diverses de peintitre,

dessin et graveurc (4), et une traduction fran^aise du Traite de

la proportion natnrelle et artificiellc des clioscs... de Lomazzo,

faite par Hilair-e Pader (5), puis en 165 1 une edition avec texte

italien, en meme temps que la traduction par Roland Freart de

Chainbrav, du Traite de la peintitre, de Leonard de Vinci (6).

NuUe part, dans ces livres divers, n'est soutenue la theorie

de I'imitation pure et simple de la nature
;
jamais on n'y recom-

mande aux artistes la preoccupation exclusive d'une traduction

fidele de la reality (7). Ce qu'on y trouve, c'est — on I'a trfes jus-

tement remarque — de I'academisme avant I'acad^mie. Tout I'es-

prit de la Renaissance italienne s'y reflete et s'y codifie. Or, cet

esprit, au commencement du xvii'' siecle, etait celui de tout le

monde (8). La popularite presque immediate et g^nerale du De
pictura Veterum de Junius, symbolise a la fois les tendances et

I'existence de cette opinion europeenne, puisque cet expose de

doctrines greco-latines fut edite a Amsterdam, apres avoir ete

ecrit a Londres (9), par un homnie ne a Heidelberg, de parents

originaires du centre de la France.

(i) Paris, is&o-is?!.

(2) E. Lavisse, Histoire di- Fiiuicc. t. V, vol. 11 (p. 357).

(3) Paris, s. d. in-12 (Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats).

(4) Paris, in-12 (Bibliotheque d'Art et d' Archeologie).

(5) Toulouse, i64y, in-fol., fig. (Bibliotheque de I'lnstitut, N. 14 A).

(6) Paris, 1651, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, n° 11 et n° 13).

(7) Et quand cette preoccupation commencera a se faire sentir chez les artistes

frangais, par exemple chez le janseniste Philippe de Champaigne ou le protestant

Bosse, ce sera plutot affaire de convictions religieuses que de conception artistique.

(8) Voir aussi Vincencio C.\rducho, Dialogiui. Madrid, 1634.

(q) JuXRTs (ou Du Jon) etait bibliothecaire du comte d'Aiu'.vuel.
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L'ouvrage de Bosse mis a part, I'art de la gravtire pent sem-

bler etranger a tons ces traites, cependant il n'v est pas toujours

oublie et il se rattache etroitement a tout ce qui touche au

dessin. Dans le discours preliminaire du Traite de Lomazzo, tra-

duit par H. Pader (i), il est precis^ que « ce beau livre... fournit

abondamment des richesses, aux sculpteurs, aux graveurs et a

tous les amateurs de dessein >^. De plus, Bosse fait observer que

<.< Portraiture » est ".v un mot general qui comprend la peinture

et la gravure (2) ».

La remarque est juste. « La Gravure, dit M. Lemonnier,

dans son histoire de L'Art Francais au temps dc Rtchelieii et

de Mazarin (3), tient une grande place dans ce temps. »

Les theoriciens ne pouvaient done la negliger, ou ne pas v

penser en parlant du dessin. Aucun genre d'ailleurs ne demande

un dessin plus net et plus arrets que celui qui est destine a etre

traduit par le burin. Les graveurs du xvii'" siecle le savaient bien,

eux qui n'avaient a leur disposition ni la gravure a la maniere

noire, ni la gravure au lavis, ni la lithographie, et qui cherchaient

non pas tant les oppositions d'ombre et de lumi^re que la puret^

et I'harmonie des lignes. L'un des plus illiistres d'entre eux,

Claude Mellan, se plaisait a repeter : « L'unique base de la gra-

vure est le dessin
; c'est la pratique qui fait trouver la taille (4). »

D'apres les theoriciens, le graveur ne devait pas seulement

savoir bien dessiner avant de manier le burin ou la pointe, il

devait aussi ne rien ignorer de la science de la perspective.

Depuis les premiers temps de la Renaissance, les artistes pro-

fessaient un veritable culte pour cette science, et de fait la plus

(i) Toulouse, 1649, in-fol.

(2) Da sentiments stir la liislinction des mauUrcs linvrses de peinture, dessein et grix-

7'CK?r. Paris. 164Q, in-12 (Sominaire).

(3) Paris, 1913. in-i6 (3' partie, chap. I, p. 206).

(4) Bibliotheque Marciana a Venisc. Ms. de Tempesti (cite par Eugene PioT, Le

Cabinet de /'A}nate!i r. Annees 1861 et 1862. Paris, 18A3, in-8, p. 142 et 344).
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grande difference entre la peinture des temps modernes et la

peinture do Moven Age r^sulte precis^ment de cette question

de perspective. Au xvir si^cle, manquer aux regies de cette

science, c'etait plus grave encore que meconnaitre sa valeur.

« Un peintre sans perspective, c'est un docteur sans gram-

maire », dit Pader (i); et, si de Piles, dans les remarques dont

il a fait suivre la traduction du poeme de Dufresnoy, croit devoir

protester contre les artistes qui veulent « pratiquer trop reli-

gieusement >^ la perspective, il avoue pourtant que connaitre la

perspective est « chose absolunient n^cessaire (2) ». C'est la

persistance et la generalite de cette opinion qui expliquent pour-

quoi les livres ou trait^s de perspective furent si nombreux au

xvii' siecle.

Perspective et perfection du dessin, tels etaient les principes

directeurs de toute la pedagogic artistique et th^orique de

I'^poque. La necessit6 de les enseigner mieux et plus librement

ne fut pas ^trangere aux causes qui presiderent a la creation de

rAcademic royale de peinture et de sculpture en 1648. L'enspi-

gnement du dessin date de cette epoque ; il fut complete par celui

de I'art de graver, lors de la creation d'une ^cole d'Etat aux

(robelins en 1667 (3).

Dans la premiere moitie du xviT siecle, il y eut uniquement

des ateliers particuliers ou quelques apprentis, pen nombreux,

recevaient d'un maitre, et par I'exemple et par la parole, les

regies et les traditions de I'art qu'ils voulaient apprendre.

Pour se renseigner sur les idees que les graveurs competents

pouvaient inculquer k leur 6l^ves, on possede un document fort

interessant : des notes, conserv^es a la bibliotheque Marciana a

(i) Preface de la traduction de Lomazzo.

(2) Paris, edition de 1673, in-12 (p. 149 et 152).

{3) Voir H. LemONNIEr, L'Ar/ franfiih nn Tempi de Loiiii XIV. Paris, 191 1, in-i6

(p. 21).
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Venise, quiproviennent dun disciple de Nanteuiljl'ltalien Dome-

nico Tempesti( 1). II ya, parmices papiers, des vers, des reflexions

de Nanteiiil, des jiigements portes par lui ou par ses amis et

un fragment de journal qui pourrait bien etre ce manuscrit du

grand graveur signale par Florent le Comte (2) et non encore

retrouv^.

Ces notes diverses correspondent h ce que Ton sait par

ailleurs sur la vie et les opinions artistiques de Nanteuil. II n'y a

gu^re de raisons pour en suspecter lauthenticit^. On pent done

y chercher, sinon la pensee elle-meme du maltre, du moins un

echo fidele de ses theories sur son art.

Deux points lui paraissaient d'abord essentiels : « travailler

d'une mani^re libre » et « avoir une belle idee de sa profes-

sion >\

Le dessinateur doit suivre les preceptes de Leonard de Vinci;

quant au graveur, voici ce qu'il lui faut savoir :

« L'humilite, I'adresse et le courage

« Font la perfection de Touvrage.

« J'entends rhumilite qui vient de connaissance,

«.< L'adresse d'habitude autant que de naissance,

« Et le courage enfin lorsque la volonte

« Persevere et franchit toute difficulte.

Nanteuil donne ensuite des conseils plus techniques :

« La gravure qui plait, dont le graveur se flatte,

v; Celle qui fut mon choix, que je trouve a mon gre,

« Ne s'execute point par un burin carre. »

(i) Voir Eugi'iie I'lOT, £, CahinrI de I'Amaleuy. Annees 1S61 et 1862. Paris, 1863,

in-8 (p. 33, 142 et 244).

(2) Voir Cabinet ifes siugiilaiilh d'aic/i'ilectuie, fteitilnre el giariin:.. 2' edition,

Bruxelles, 1703, iii-12, t. I (p. 327).
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Puis, laissant la poesie pour la prose, il ajoute :

« ...Ce qui rend I'ex^cution hardie, c'est I'intelligence du

« dessin et la supposition de I'effet...

« ...Quoy que le graveur paraisse ne faire qu'une profession,

il faut cependant qu'il soit, au commencement de son travail

desseignateur, au milieu graveur et sculpteur, et a la fin peintre.

Desseignateur pour la situation des parties, graveur et sculpteur

pour les hachures, leurs contours, les cavites, les convexit^s "et

tons les traitements du sujet, et peintre pour I'union et tendresse

des ouvrages. »

On pent tenir ces reflexions, qui resument I'experience d'un

grand artiste, pour le reflet de la doctrine en matiere de gravure

ayant cours en France vers 1650, car Nanteuil ne fut en rien un

r^volutionnaire. D'apr^s ses conclusions, I'art de graver demande

de la liberte, du temps, de la circonspection ; il faut « travailler

a un endroit et voir partout », « corriger a I'instant » le moindre

d^faut, avoir sans cesse souci d'harmoniser les parties deja faites

et celles a faire, enfin savoir approprier les hachures a ce qu'on

veut representer, les tracer en diagonales pour les draperies et

les carnations, rondes, ovales ou carrees pour les corps de formes

similaires, les presser dans les tournaiits, les rompre dans les plis

et les « flechir selon les cavites et les biaisements du sujet, en

les imaginant, tant que la gravure le pourra permettre d'un seul

point de vue ».

Ce sont des apergus theoriques de ce genre que tous les

apprentis graveurs devaient entendre emettre plus ou moins dans

les ateliers ot ils travaillaient.A cet enseignement oral,et pour le

completer, les maitres joignaient sans doute la recommandation

de certaines lectures. II est possible aussi que ces apprentis

n'aient ete agrees, comme le voulaient les reglements pour les

apprentis libraires, qu'a la condition de connaitre le latin et de

savoir lire en grec,mais aucun texte ne I'^tablit.En 1663, Roger



DOCTRIXE F.T RNSE KiNRMRNT. 105

de Piles (i) deplore un certain abaissement dans les Etudes des

artistes et dresse la liste des ouvrages dont la connaissance lui

paraissait etre pour eux en quelque sorte obligatoire. A ptii

d'exceptions pr^s, ces livres sont pr^cis^ment ceux que tous les

graveurs francais de 1600 a 1660 ont dii lire, soit pour leur in-

struction elementaire, soit pour composer les illustrations des

derni^res editions. Le choix de ces ouvrages porte sur I'histoire

sainte, I'histoire romaine, I'histoire eccl^siastique, Homfere, Plu-

tarque, Ovide, Horace, des livres de medailles, des romans, une

iconologie, une mythologie et un traite de perspective pratique.

Aprfes Dufresnov et Roger de Piles, I'Acadeniie Royale de

peinture et de sculpture (2) recommandera aux etudiants » pre-

mierement de bien ^tudier les histoires dans les meilleurs

auteurs, afin d'en bien comprendre les idees principales et les

parties essentielles ».

Mais d^ja en 1630, Saint-Ignv, dans ses Elements dc pour-

traitiire (3), avait montre toute I'utilite des connaissances geo-

metriques et mdcaniques, et, en 1649, Bosse avait demande a

I'artiste d' s< avoir I'esprit bien universel (4) ». Ce dernier, il est

vrai, avouait que la science ne suffisait pas seule ^ faire un bon

graveur, qu'il fallait encore certains dons naturels, ^< I'imagi-

nation forte, I'oeil bon a discerner la forme des objets en toutes

circonstances et la main libre (5)
>•».

C'est une conviction chez Bosse que I'artiste comme le po^te

doit sentir « du ciel I'influence secrete ».

(i) Voir L'Arl de peinliire dr C. ^l. Du Frcsnuy. iraduil en fiunfa'^, cnrichv Je

rcmarquci... seconde ediiion. Paris, 1673, in 12 (p. 126, 127, 128 et 129).

(2) Voir H. JoiJiN, Cimferences dc 1 Acadhnie. Paris, 1883, in-8, p. 192 (Discours sur

rOrdonnance de Testelin, prononce le 5 no\-embre 1678).

(3) Paris, 1630, in-i2.

(4) Des sentiments sur la dislinction des inan/eres de peinture, dcssein el gravcure...

Paris, 1649, in-i2 (p. 87).

(5) Id.
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« Plusieurs, dit-il, se sont adonnez a la pratique de cet art

« (de la gravure) sans scavoir s'ils en 6taient capables. » Pour

s'assurer de cette capacite, le maitre montrera des tailles-douces

k I'apprenti, et celui-ci devra prouver « par la description qu'il

en fera qu'il en a conceu la forme, la situation et la disposition...

Car j'ay veu, continue Bosse, et connu de la jeunesse et autres

assez advancez en aage, lesquels avaient las veux et le jugement

si pen duit a discerner ces choses, que quelques-uns m'ont

autrefois demands, en regardant une stampe en taille-douce,

laquelle repr^sentait diverses figures vestues a notre mode... si

c'etait un pa'isage, ne pouvant pas raesme trouver le sens ou la

veritable position requise pour las considerer (i). »

Theories, lectures, dispositions naturelles avaient leur part

dans la formation de I'artiste illustrateur. Mais elles seraient le

plus souvent rest^es sans efFet, s'il ne s'y etait ajoute I'enseigne-

ment par la pratique, I'apprentissage. Rien ne valait mieux que

de voir travailler le maitre, de s'assimiler lentement ses procedds

et sa science, d'etre guid6, dirigd par lui, d'etre son preparateur,

puis son collaborateur, puis son ami.

L'enfant que ses gouts attiraient vers la carriere artistique et

particulierement vers I'exercice de la gravure, entrait k I'age de

13 ou 14 ans dans I'atelier de quelque maitre en renom. Les

r^glements voulaient qu'il y eiit engagement r^ciproque, pass6

par contrat devant notaire, et signe par les contractants, et en

outre par le pere ou le tuteur du jeune apprenti (2). Qu'il

s'agisse d'un graveur, d'un peintre ou d'un sculpteur, la forme de

ces actes variait pen, ainsi qu'on en peut juger par la lecture

(i) Des sentiments sur la distinction des manieres de peinture, dessein el graveuie...

Paris, 1649, in-12 (P- 9'')-

(2) II en devait etre ainsi meme lorsque le maitre, etant loge au Lotivie, relevait

d'une juridiction speciale. Voir les lettres patentes du 22 decembre 1608. Ces contrats,

dont la phipart doivent siihsister dans les ai chives notariales, sont une source de ren-

seignements precieux sur les origines et les debuts pen connus de beaucoup d'artistes.
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comparative dune quinzaine de pieces de ce genre, redigees

entre 1600 et 1640 et depnis lors conserv^es dans I'^tude d'un

notaire de Paris (i). L'un de ces contrats pent etre pris pour

tvpe des actes qui ont regie les annees d'apprentissage des illus-

trateurs de livres du xvii' siecle. II pr(5sente I'interet de rap-

procher des noms connus. Le inaitre est le peintre-graveur

Georges Lallemand (2) qui fut un instant le inaitre de Poussin et

de Philippe de Champaigne. L'apprenti, Michel Dorigny, devint

par la suite un des bons graveurs de son temps ; il est celebre

pour avoir grave les ceuvres de Vouet, niais il a aussi illustr^

certains livres, par exemple en 1643, I'ouvrage de CI. Hemery,

Antiqititates iirbis Sancti Ouintini... (Paris, in-4'') (3).

Le contrat est redige de fagon a presenter d'abord les per-

sonnes, puis I'objet de la convention, les clauses et les reserves :

K Du 9 f^vrier 1630 (4), noble homme M. Nicolas Dorigny,

« conseiller du Roy et lieutenant particulier (?)... a Saint-Ouantin

« y demeurant... confesse pour le proffit faire de Michel Dorignv,

« son fils ^ge de treize ans ou environ... I'avoir bailie comme
« serviteur et apprenty du jour d'huy jusqu'a cinqans prochains...

« an sieur Georges Lallemand, paintre ordinaire du Roy, maitre

« paintre a Paris, y demeurant rae Saint-Martin, paroisse Saint-

« Josse, cy present, qui a prins et retenu ledit Michel Dorigny...

« comme apprentv pour ledit temps pendant lequel il promet

(i) M" N... a demaiide a ne pas etre nomme. — Dans son repertoire ligurent

10 contrats d'apprentissage cliez Nicolas ou Simon Guill.\in, 3 chez Nicolas Le
Brun (le pere du peintre), et 4 cliez Georges Lallemand, le peintre-graveur.

(2) Georges Lallemand (1575 ?-i64o), Lorrain, naturalise fran^ais (1616-1632),

sejourne a Paris de 1601 a sa mort. II fut l'un des peintres les plus en vogue de 1610 a

1620.

(3) Cite par Robert Dumesxil, Le Peintre-Grm>eur framais... Paris, 1835-1871, in-8,

t. IV (p. 250 et 256).

(4) Le texte lie ce contrat LnUeimind-Doriany, redige avant I'arret du 25 levrier 1633

relbrmant I'ecriture, est fort ditficile a lire; la citation des extraits ici donnes n'est

done faite que sous reserves des corrections dune ineilleure lecture.
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vv luv enseigner son art de paintre et tout ce dont il se inesle

« et entremest en y celny, liiy fournir et servir ses alimantz

« corporels, feu, lict, hostel et lumiere, le traiter humaine-

« ment comme il appartient et le dit sieur bailleur I'entre-

« tiendra de tons habitz et necessitez an susdit honnestenient

« selon sa qualitt!... A ce fait ^tait present ledict apprenti quv

« promet lidelement servir son maistre sans soy desfuir, ni aller

« ailleurs pendant ledit temps aiiquel cas promet le sieur bail-

« leur le faire chercher par la ville et banlieue de Paris et le

« ramener s'y trouver se pent a son maistre pour parachever le

« temps de son apprentissage.En cas de fuite on d'absence Ton a

« pouvoirde dissoudre le present apprentissage. En faveur duquel

« las parties sont demeurees d'accord en la somme de six cents

« livres.. Le dit S' bailleur en promet de s'obliger bailler et payer

« au preneur... dans sa maison... le... savoir 1150) livres, au jour

« Saint-Remy (i) prochain (150) (2) livres, aussi (trois) cent

« livres en (quatre) paiements esgau.x de... livres parisis par

« chaqiie annee aprfes ledict jour Saint-Remy prochain. . . .

«

« Ainsy promet et s'oblige ledict apprenty son corps. Recu,

« faict, passe en estude du notaire soussigne le neufviesme jour

« de febvrier seize cent trente... ont sign^... »

Signatures : Georges Lallemant, M (Messire) Dorigny,

Michel Dorigny, (le notaire et I'un de ses coUegues) (3).

(1) La Saint-Rem_v figure sur les calendriers a la date du i"' octobre.

(2) Ces nombres, ainsi que les mots lemplaces par ues points, ne sont pas lisibles,

niais ils resultent du Hbelle de deux re(pus annexes au contrat, i" re^u de « cent cin-

quante livres » le 13 fevrier 1630, et 2" re?u d'un « quart » en fin d'apprentissage, le

26 mars 1635.

(3) II est interessant de rapprocher de ce texte un contrat d'apprentissage chez

Gerard Edelinck, dresse le 24 juin 1702. A 70 ans de distance, les clauses et les termes

memes sont presque identiques. Seul le prix a payer a legerement varie. II s'est eleve

de too livies (700 an lieu de 600). Voir le Dictionnaire de Jal a I'article Edelinck.
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Si ce contrat prevoit, comme la plupart des actes similaires,

le cas de fuite de I'apprenti, c'est que tout apprentissage 6tait

rude a ses debuts. Un pofeme du xviii' siecle s'appesantit sur les

miseres dun pauvre apprenti imprimeur qui « avec toute sa

peine » n'arrive jamais a satisfaire personne (i). L'apprenti gra-

veur pouvait ne pas etre plus heureux. Cependant, s'il etait labo-

rieux et tant soit pen doue, il arrivait rapidement a savoir son

metier, a se signaler et a se faire commander quelque planche

par les editeurs. L'on trouve des planches de Gregoire Huret

en 1623 dans un livre public a I'occasion d'un voyage de

Louis XIII a Lyon (2) et, a cette date, Huret n'avait pas dix-

sept ans. A peu pres au^ meme age, Le Brun signait des fronti-

spices (3) de pieces de theatre. Dans I'un et I'autre cas, on ne

se fut point adresse a un debutant inexperimente. La noto-

riete pour ces artistes avait done commence au sortir de

I'apprentissage, et ils ne furent pas les seuls pour qui il en fut

ainsi.

Des documents incontestables ont montre la faussete de la

tradition qui a longtemps attribue la decouverte de la gravure

en taille-douce a un orfevre de Florence. Cette legende ren-

fermait cependant une part de verite en ce sens qu'elle ratta-

chait pour ainsi dire ce genre de gravure aux travaux de cise-

lure
;

il est ^a remarquer qu'au xvi'' siecle, bien rares sont les

graveurs sur cuivre qui ne sont pas fils d'orfevres ou orfevres

eux-memes. Mais, au xvii' siecle, la situation a change. L'art de

la taille-douce est devenu une veritable profession qui se suffit a

elle-meme et qui est parfois fort lucrative en raison de I'engoue-

ment pour les portraits graves (les photographies de I'epoque).

(i) Les miseres de ce monde. Paris, 1783, in-12 (Bibliotheque Nationale, Ye. 12098^

(p. 113 et 127).

(2) Le So/cil au Signe du Lion... Lyon, 1623, in-fol., fig. de G. Huret, Mallery,

Faber, AuTGiiEkS, Welchem... (Voir Bibliotheque d'Art et d'Archeologie.)

(3) SciTDERV, Didon. Paris, 1637, iii-4, fig. de P. Daret il'apres Le BRtN.
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Beaucoup de jeunes artistes, apres avoir tons plus ou moins reve

d'abord de faire de la peinture, I'abandonnent pour s'adonner a

la gravure. D'autres sont a la fois peintres et graveurs comme

Mauperche, Errard, Fr. Perrier... et Samuel Bernard, le pere

du fameux financier. Toutefois, si I'appat dii gain put souvent

pousser a s'occuper de gravure, on en fit aussi par plaisir,

par gout. Chauveau I'apprit comme un art d'agrement et, sans

la ruine subite de son pere, il n'eiit jamais ete sans doute qu'un

graveur amateur. Chez Nanteuil, la vocation fut irresistible;

le jeune homme ne voulut pas entendre parler d'une autre car-

ri^re, et I'artiste ne pardonna jamais aux j^suites d'avoir essaye

de contrarier sa passion pour I'art de buriner une estampe.

Pour beaucoup d'illustrateurs de livres du xvii'' siecle, la fin

de leur apprentissage fut aussi celle de revolution de leur talent,

lis purent graver ou dessiner jusqu'a I'age de 70 ans ou au dela

;

jamais ils ne firent mieux qu'^ 20 ans. On ne constate dans leurs

ceuvres ni progres ni changement, c'est toujours la meme medio-

crite ou la meme correction banale et la meme absence d'accent

personnel. II suffit de feuilleter les livres avec figures de Briot,

Firens ou van Lochora pour sen apercevoir.

Au contraire, chez les illustrateurs qui furent de veritables

artistes, c'est souvent quand I'apprentissage du metier pour ainsi

dire est fini, que commence pour eux ce qui est un enseignement

tout aussi essentiel ; les lecons de la vie, des voyages, des

influences. Ils ont appris ce que savent les autres, ils vont se

creer une maniere personnelle. Rien, par exemple, ne ressemble

moins au faire de Mellan k I'apogde de son genie, que les plan-

ches signees de lui vers 1620 (i), c'est-a-dire alors qu'il avait

vingt-deux ans environ. Chez d'autres, meme si la technique ne

varie pas, il v a tendance a un perfectionnement, a un renouvel-

(i) Voir Fri/.os. Lii Sainc/e Bible franfoise. Paris, 1621, in-fol.. Hj;. de Mell.-^n,

Leonard Gaultier, Lasne... (Bibliotlicque Rationale A. 296.)
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lement. On sent que leur art les pr^occupe, qu'ils s'inquietent de

ce que les etrangers savent lui faire dire.

Mais, que I'artiste n'ait subi d'influence que pendant les

quelques annees de sa jeunesse, ou qu'il ait su en profiter durant

tout le cours de son existence, I'etude de ces influences est 6ga-

lement un element important de I'histoire de Fillustration dn

livre a une epoque donnee.



II

LES INFLUENCES

C'est surtout en I'absence de tout enseignement officiel, qu'il

importe de connaitre dans quel atelier le futur artiste apprend

son metier. Le fait d'avoir passe par tel ou tel atelier est une

orientation qui peut ne jamais varier. Meme lorsque I'apprenti

d^passe le maitre ou s'engage dans une autre voie, il subsiste

presque toujours chez lui quelque vestige de la premiere em-

preinte subie. Les influences des circonstances, de la mode, des

hasards de la carriere pourront s'y superposer, elles I'efFaceront

rarement tout a fait. L'artiste pourra utiliser tous ces elements

divers pour se creer une formule d'art personnelle et qui ne

ressemble a aucune autre, il lui sera impossible d'oublier — ne

serait-ce que pour le renier — le maitre qui lui aura appris a

tenir un crayon ou im burin.

Quels etaient au commencement du xvii' siecle, en France,

les ateliers de graveurs ou de peintres-graveurs les plus fre-

quentes?

On a jusqu'ici recueilli pen de renseignenients sur ce sujet.

On en est k pen pres reduit a des conjectures. II est probable

que les grands editeurs d'estampes du temps, les Tavernier, les



LES INFLUENCES. 113

Le Clerc, les Firens et les graveurs Thomas de Leu et Jaspar

Isac, avaient joint des ateliers de gravure aux installations de

leurs imprimerits en tailles-douces. Mais si \excudit qui suit leurs

noms an bas de tres nombreuses planches est consid6r6 comme
une sorte de titre de possession d'une presse, si la plupart

de ces editeurs furent en meme temps des graveurs connus,

rien ne pennet d'affirmer qu'ils aient eu des elfeves, rien, sauf

peut-etre la necessite de se faire aider dans leurs travaux. Au
contraire, on pent admettre avec quelque certitude que Leonard

, Ciaultier forma dans son atelier de nombreux apprentis, tant il

V a de ressemblance entre la facture de ses estampes et la

maniere de la generation de graveurs qui le suivit immediate-

ment. C'est, pratiquee avec une habilete qui va du mediocre au

pire, la meme taille fine, serree, un peu dure. On la retrouve

dans les premiers travaux de Mellan et de Lasne, et meme
celui-ci ne s'en departit jamais tout a fait.

Entre 1610 et 1630, Tatelier de Paris le plus en vogue fut

celui du peintre-graveur Georges Lalleraand. On a vii que le

graveur Dorigny (i) y fit son apprentissage ; il en fut de meme
pour Brebiette (2), pour La Hyre (3) et sans doute aussi

pour quelques autres graveurs ou editeurs d'estampes comine

Ganiere (4).

Apres 1630, le talent, la notoriete de certains graveurs s'affir-

merent a tel point que ce fut chez eux, plus encore que chez les

peintres-graveurs, que vinrent chercher des lecons ceux qui

desiraient trouver dans I'art de la gravure un moyen d'existence.

A partir de ce moment et jusqu'en 1660, les ateliers de Bosse,

(i) Voir p. 107.

(2) Brebiette (i 598-1(150). Voir Dictioniiaire de Thieme et Beckek.

(3) La Hyre (1606 1656). Voir Mcmoircs inedits sur la vie ct les ouvrages des

membres de iAcadhnie royale de Peiniure el de Sculpture. Paris, 1854, in-8 (p. 105).

(4) Ganiere (i6o6?-i666), ,!;r:iveur et marcliand d'estampes, rue Saint-Jacqiies,

A I'Image Saint-Louis.

8
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de Daret, de Mellan, de Chauveau furent assidiimeiit frequentes

par de nombreux apprentis.

En province, avant la creation, a la tin du xvii'' siecle, d'^coles

de dessin organisees sur le plan de I'Academie Royale de Pein-

ture et de Sculpture (i), il semble qu'il y ait eu, dans tout centre

important, une imprimerie en taille-douce et un atelier de

gravure organise par quelque peintre-graveur de I'endroit. C'est

du moins la conclusion qu'autorise I'examen des publications

illustrees les plus considerables faites en dehors de Paris, des

livres d'entrees de personnages princiers. Les figures en ont

generalement ete demandees a des artistes d'occasion qui sans

doute jouissaient d'une petite celebrite locale.

A Paris, les divers ateliers de graveurs devaient pen difFerer

de celui dont Bosse a trace I'image dans une estauipe (2) tres

souvent reproduitepar la photographic depuis 50 ans. Cet atelier,

probablement celui de Bosse lui-meme, ofFre I'aspect d'un petit

salon Louis XIIL Au fond, des amateurs, moines ou gen-

tilshommes, examinent des gravures encadrees et fixees au mur.

Au premier plan, deux graveurs : le maitre et I'un de ses appren-

tis, courbes sur des planches de cuivre, font courir la pointe ou

glisser le burin. Pr^s d'eux, sur des tables ou tablettes, on voit

des livres, des papiers, des flacons d'eau-forte. Rien ne sent la

misere dans cet atelier, pas plus du reste que dans la confor-

table chambre ou le graveur Collignon s'est repr^sente, presque

a la meme epoque, travaillant, a Nancy, pr^s de son maitre

Callot (3). Si Ton compare ces deux interieurs d'artistes du

(1) A Lyon, en 1676, ci Reims en 1677, ;i Bordeaux en 1691... (Voir ProcH-vcrbaux

de I'Aciuihnie royale dc Pcinturc ct dc Sciilptiiye. Paris, 1875-1886, 10 vol. in-8, t. 11,

p. 83, 89, 91,95. 100 et.374.)

(3) Voir an Cabinet des Estampes. CEuvre de Bosse. Ed. 30...

(3) Voir Bri'W.xert, Vic dc y,!ri/iic.^ Cillot. Paris, 1912, in-4 (p. 145).

On irou\o line troisieme vue d'lin au-lier de graveur dans ['architecture de Kelibien.

Paris, 1676, iu-4 (p. 389).
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xvii'' siecle a celiii du xix'' qu'a figure M. Auguste Lepfere dans

I'eau-forte connue intitulee L'Atelier du Graveiir (i), on ne

constatera pas de progres an point de vue du bien-^tre, dans

Tinstallation la plus moderne, au contraire.

II y aurait plus de ressemblance, sans doute, entre 1'
<.< atelier w

de Lepere et le tres modeste logement de quelque petit graveur

de province vers 1625. On pent le presumer d'apres ce que

laisse entendre un inventaire dresse a Bordeaux en noveni-

bre 1622 (2). Le document est d'autant plus curieux qu'il pour-

rait bien se rapporter au frere tres obscur d'un graveur ce-

lebre (3), mais ce qu'il oflfre ici d'interessant, c'est la description

du logement — trois petites pieces dont une boutique, — et de

son contenu — ustensiles de cuisine, quelques meubles, presse

a imprimer, planche de cuivre a demi gravee, images de pi^te,

figures de rois, etc. (4).

Les influences d'atelier, dans la premiere partie du xvii'^ siecle,

se r^sument en somme dans les influences particulieres de Leo-

nard Gaultier, de (leorges Lallemand, de Bosse, de Mellan.

Maitres et eleves subissaient en commun les influences g^nerales

qui s'exercaient alors sur la gravure francaise.

Au debut du siecle, deux categories d'inspirations primaient

toutes les autres, on pourrait presque dire existaient seules : les

inspirations italiennes et les inspirations flamandes. Tons les his-

toriens d'art qui ont eu a s'occuper de I'illustration du livre font

une part preponderante aux secondes. Le role joue, dans la

(i) Voir L. Rosenthal, La Gravure. Paris, 1909, in-4 (p. 379).

(2) Voir Marionneau, Lv v.ravfuv 'J.-E. Lasne... Bordeaux, i^S", in-iS (p. iij).

Malgre la gene que signale cet inventaire, J.-E. Lasne aurait, a sa mort survcnue

vingt ans plus tard, laisse a son fils une certaine fortune.

(3) Michel Lasne.

(4) On pent rapprocher de cet inventaire celui dresse en 1678 a la mort de Na.\-

TEiiiL. Rien ne resume, mieux que ces textes, les deux situations extremes de la vie des

graveurs au xvii<^ siecle.
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librairie francaise, par les editions de la maison Plantin, a Anvers,

est incontestable
;
les plus nombreux temoignages le confirment...

Cependant, on pent constater qu'il s'agit ici d'une influence

francaise « retour de I'etranger ». Plantin est ne prfes de Tours

et s'est forme h Caen et a Paris (i). La comparaison des illus-

trations des livres frangais et flamands publies aux environs

de 1600, donne beaucoup plus rimpression d'un parall^lisme que

celle d'une filiation. II faut aussi tenir compte qu'a cette epoque

et jusqu'au temps de Rembrandt, tout I'art du Nord est forte-

ment impregne d'italianisme (2). Cast par ce qu'ils ont d'italo-

classique et non pour leurs autres qualit^s, que les artistes

flamands — a commencer par Rubens — plairont d'abord aux

Frangais. Les graveurs ne font point exception a la regie.

Bosse (3) avouera plus tard (en 1645) qu'il a du autant a Fri-

sius (Simon de Vries) qu'a Callot, et a Sadeler qu'a Villamfene,

mais Frisius et Sadeler doivent tous deux beaucoup a I'ltalie.

En realite, indirectement ou directement, les influences ita-

liennes ont eu una tres grande part dans revolution de I'illus-

tration francaise au cours de la premiere moitie du xvii'' siecle.

Cette action semble contemporaine de la substitution des figures

sur cuivre aux figures sur bois et parait s'etre accentuee sous le

regne de Henri III. Peut-etre ce prince qui avait traverse I'ltalie

et qui avait un peu les gouts des Medicis, n'y fut-il pas tout

a fait etranger? Ensuite, I'influence italienne ne fit que croitre

avec le prestige des Carrache, le succes de Callot, la venue a

Paris de Stefano Delia Bella et surtout le voyage k Rome des

principaux graveurs frangais.

Mais d'autres actions encore, et tres diverses, s'exercferent ; les

(i) Voir Max RoosES, Mmi-c Planthi-Morcluf'. Anvers, s. d., in-fol. (p. 7).

(2) Voir H. Lemonnier, L'Art Franfuis au toiipi de Richelieu et de Mazarin. Paris,

iqi3, in-i6 (i" partie, cliap. Ill, p. 46).

(3) Bosse, Tiaite dex mauierex de graver en lailtc-doucc... Paris, 1645, in-12 (Avant-

propos).
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figures des livres publics de 1600 a 1660 en ont gardd maintes

traces. On v pent relever ca et la quelques vestiges des tra-

ditions caract^ristiques des vieux centres d'art provinciaux. On

y peul noter des restes tres sensibles des tendances propres aux

artistes du xvi' siecle, depuis le realisme des Clouet, jusqn'a

I'iddalisme mani^re de TEcole de Fontainebleau. Surtoiit on

reconnait qu'il y eut un courant d'influences tres important, venu

de I'Est, soit de I'Allemagne, soit de la Suisse, soit principa-

lement de la Lorraine.

II n'est pas jusqu'^ une certaine action possible de I'Espagne

sur I'illustration francaise a laquelle il ne faille songer. II n'y

a pas encore de gravure espagnole et ce sont des Francais ou

des Flamands qui gravent a Seville ou k Madrid (i). Mais Tho-

mas de Leu burine des portraits d'apres Bunel qui a travaille k

I'Escurial (2) ; et le plus fecond peut-etre de tons les dessina-

teurs d'illustrations, Claude Vignon, a egalenient visite I'Es-

pagne (3). Ue plus, depuis La Liguejusqu'au Traits des Pyrenees,

la question espagnole, sous toutes ses formes, guerre, manages,

litt^rature, hantera I'esprit des Fran9ais.

Toutes ces inspirations diverses presentent elles-memes des

tendances si varices et se melent et s'entremelent de tant de

fa9ons qu'il est tres difficile de les etudier separ^ment. Les unes

et les autres s'exercent par des voies multiples, par I'exemple,

par I'importation et la vente de livres et de gravures de prove-

nance dtrangere (4), et, au premier chef, par le s^jour en France

de nombreux artistes venus de toutes les fronti^res.

(i) Voir par e.xemple : Cabrera de Cordova, Fdi[>e scgundo Rey de E^pnnn. Madrid,

1619, frontispice signe P. Perret fe. (Philippe II, I'epee a la main, devant rEscurial).

(2) Voir Soctftes des B . A. des depariements, t. XII, p. 74.

(3) Voir Memoires inedih sur la vie et les ouvrages des memhres de I'Anidrmie loya/e

de Feinlure el de Sculpture. Paris, 1854, in-8, t. I (p. 270).

(4) Un des gendres de Pi.antin, Gilles Beys, est libraire ii Paris. Sa veuve se rema-

riera a Paris au libraire Adr. Perier. Beys et Perier font le commerce des ouvrages
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lafiuences septentrionales. — De ihoi a 1610, les principaux

illustrateurs des livres francais sont : Thomas de Leu, Leonard

Gaultier, Fornazeris, un Beige, un AUemand, un Italien, a en

croire certaines notices biographiques. Ces attributions de

nationalite n'ont rien de bien fond6. Les pays d'origine de ces

artistes ne sont pas connus. On sait seulement que c'est en

France qu'ils ont vecu et travaille. Mais, k cote d'eux, des

graveurs flamands sont install^s a Paris et font comme eux des

figures de livres; les Tavernier sont venus d'Anvers en 1573,

Jacques de Weert, les Mallery, les Firens, les Van Lochom (i)

ont suivi. Les artistes du Nord jouissent de la faveur de la mode

et de I'opinion. C'est a Ch.de Mallery que Ton a demande en 1600

le frontispice du Thedire d'Agriculture d'Olivier de Serres (2),

une publication quasi officielle. Ce livre est en outre orne de quel-

ques petits bois anonymes destines, comme le texte lui-meme, h.

montrer les charmes de la vie a la campagne, et la precision de

certains details rustiques semble trahir un dessinateur flamand.

En 1609, quand parut la traduction illustr^e des Images on

Tableaux de platte peintiire des deux Philo^trates (3), on put

lire dans le privilege que le libraire n'avait -.< point epargne sa

« peine et sa vigilance pour rechercher les plus habiles tant a

« sgavoir bien dresser un dessein qu'a buriner en cuivre,

« envoyant jusqu'en Flandre pour avoir les planches touch^es

imprimes en Flandre avec d'autant plus de facilite que, d'apres les re-elements, les livres

sont exempts des droits de douane.

(i) Voir LiNNiNG, La Gravure en Belgique, Anvers, in-i2.

(2) Paris, in-fol., Bibliotheque Sainte-Genevieve.

(3) La date de 1609, qui est la date du privilege, serait aussi, d'apres Brunet, celle

de la I''' edition. J. de la Caii.le, dans son Histoire dc I'lmpriiiieiic et Lihrairie, Paris,

1689, in-4, cite (p. 174) I'edition de 1614 comme « la bonne » edition. D'autre part, le

catalogue de la Bibliotheque du Comte de Hoym, Paris, 1738, in-8, signale, au n" 2954,

cette edition de 1614 comme une «nouvelle edition ». L'edition de i6i7est ii la Biblio-

theque Nationale (Cabinet des Estampes, Sb. 16). L'edition de 1627 est ii la Biblio-

theque de rinstitut, et le frontispice de l'edition de 1614 dans les collections de la

Bibliotheque de I'Uniyersite a la Sorbonne.
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« de meilleure main >•>. Un historien d'art fort competent (
i

)

s'est demands quelles pouvaient bien 6tre parnii les 65 figures

du livre celles qui sont « touch6es de meilleure main ». Apres

avoir 6cart6 les planches signees (puisque les signataires De Leu,

Gaultier, Isac ^taient depuis longtemps install(^s k Paris), il a

distingue, parmi les autres, des pages de merite inegal, sans tou-

tefois arriver a determiner a quels graveurs etrangers il fallait les

attribuer. On pent ajouter que I'un de ces artistes inconnus

devait, comme le faisait entendre I'^diteur, etre un maitre a en

iuger par sa touche large, pleine, opulente, un p m; dans la

manifere de Rubens.

Un autre des illustrateurs de ce livre, Jaspar Isac, est, lui

aussi, un Flamand. Ce fils d'un peintre d'Anvers vint jeune a

Paris (2) et v passa le reste de son existence. Beaucoup de

figures de livres portent sa signature et il semble bien que ce

soit surtout son influence qui ait propage en France la facon de

graver des Wierix (3).

Trente ans plus tard, c'est encore un Flamand, comme Isac

marie et installe a Paris, et comme lui se rattachant a I'Ecole

des Wierix, le Li^geois Valdor, qui sera le principal illustrateur

de la publication la plus importante du temps, Les Triomphes de

Louis le J^uste (Paris, 1649, in-folio). Mais ce graveur a preala-

blement s^journe a Rome et h, Nancy (4) et a ses traditions

natales se melent d'autres elements.

Pendant tout le cours du xvii" si^cle, des colonies d'artistes

flamands vinrent se fixer en France (5). II y aurait aussi un

(i) A. DE MoxTAlGi.ON, AnUnnc Cannt, Paris, 1850, in-8, p. 14.

(2) 11 s'etablit rue Saint-Jacques * Au C-hameau ». Les registres de I'eglise Saint-

Benoit mentionnent son mariage -en 1612 et sa mort en 1654.

(3) Antoine (1555-?) et Jerome (1554-1619).

(4) Voir le Diclionnairc de Jal.

(5) Voir Pierre Marcel Lkvi, Lii pcinhoe fratifniw... (1690-1721'). Paris, 1905, in-4,

p. 5a et 53.
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exeniple d'un illustrateur francais ayant ^t^ s'instruire de son art

en Flandre meme, s'il etait bien exact que Michel Lasne fut un

moment, a Anvers, I'dlfeve ou I'apprenti de Rubens.

A partir de 1620 environ, c'est encore plus par des Hollan-

dais que par des Flamands que s'exercent en France les

influences septentrionales. Deja en 161 8, quand on avait voulu,

pour r « Academie de Pluvinel » (i), un maitre de dessin 6m6-

rite, on s'etait adresse ti Maurice de Nassau, et ce prince avait

design^ le fils d'un graveur de talent, graveur lui-meme, Crispin

de Passe le jeune (2).

Get artiste, n6 a Utrecht, ^lev^ a Cologne (mais dans I'atelier

de son pere), avait une maniere de graver large, claire et donnant

I'impression d'une traduction vraie de la realite. II sejourna

douze ans a Paris et, pendant ces douze ans, il v fut I'illustrateur

le plus recherche et le plus admire. Non seulement il fit les

planches de I'ouvrage de Pluvinel (3), les pliis belles de toutes

celles qui furent publiees en France (4) entre 1620 et 1650, mais

encore il dessina ou grava les fronstipices et figures de la plupart

des romans du temps, Les Amours de Theagene et Cliariclee,

Endymion, Le Romant des Romans, Le Berger extra-

vagant^ etc.

Les troubles int^rieurs de la Hollande, la lutte entre Goma-

riens et Arminiens, et finalement I'execution de Barneveldt en

1619 (5), pouss^rent beaucoup de HoUandais a venir chercher en

France un pays 011 r^gnat au moins un semblant de liberte de

conscience; et c'est ainsi que toute une petite colonic d'artistes

(O Sorte d'ecole des Pages par laquelle passerent Richelieu et Loi'is XIII.

(2) Voir D. Fraxken Dr. L'ceuvrc grarie des Van de Passe, Paris-Amsterdam^ iS8i,

in-8.

(3) Maneige Royal, Paris, 1623, in-fol. (Cabinet des Estampes, Ke 7).

(4) A Anvers en 1628, fut publiee une CEUvre dans le meme genre, L 'Academic de

I'Epee, par Thibault, in-fol. (Bibliotheque du Ministere de la Guerre).

(5) Voir E. L.wisSE, Histoire de France, t. VII, 2" vol., 'p. 214.
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de celte nation s'etablit sur le territoire « privilegie » de Saint-

Germain-des-Pr^s. Leur existence y est constatee a la date de

1626 (i).

En 1.630, un amateur d'art, M. Favereau, appela a Paris Cor-

nelis Bloemaert (2) pour graver les pieces les plus importantes

de ses collections. Quand ces gravures furent publiees en 1655,

avec des notices explicatives de I'abbe de Marolles (3), le gra-

veur n'etait plus a Paris. Mais il y avait passe dix ans, et y avait

probablement forme quelques Aleves, puisque le peintre Laurent

de la Hyre raconte que son pere I'aurait fait entrer chez Bloe-

maert s'il n'avait trouve « le prix de cette ecole » trop 6]ev6 (4).

Bien d'autres artistes flamands sejournerent a Paris dans cette

premiere partie du xviT siecle, depuis les plus illustres jusqu'aux

plus obscurs, depuis Rubens jusqu'au mediocre graveur Van

Merlen, et tous ont pu avoir leur grande ou petite influence sur

les illustrateurs francais. Celle de I'un d'eux fut particuli^rement

profonde ; non seulement on trouve, dans un certain nombre de

livres edites alors a Paris, des frontispices ou des planches graves

d'apres des dessins de Philippe de Champaigne, mais I'inspiration

de ce peintre, son style, sa conception artistique caracterisent

nettement les gravures de toute une categoric de livres.

A partir de 1630 toutefois, les ^diteurs font de moins en

moins appel a des illustrateurs venus de Flandre ; dans les

demandes de privileges, ils ne se glorifient plus, comme d'un

merite, de leur avoir demands des planches. C'est a d'autres

(i) Voir H. Lemonnier, L'Art Franfais au temps, de Richelieu el de Maznrin, Paris,

1913, in-i6, p. 73.

(2) (1608-1680).

(3) Tableaux du Temple des Muses, /ires du cabinet de feu Af. Fa7:ereau,V'aih, Hi 55,

in-fol. 55 fig. gravees par Bloem.\ert et Th. Matham (qui fit les pay->ages) et 4 par

Brebiette, la plupart d'apres les dessins d'Abraham Diepexbeck (Cabinet des

Estampes Sb. 17).

(4) Voir Ed. Meaume, Georges Lalleiuand..., Nancy, 1876, in-S.
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etrangers que va de preference la faveur du public. Ce sont

d'autres inspirations qui predominant dans les ateliers de Paris.

Influences m^ridionales. — Entre les diverses famous dont

Taction des artistes italiens s'exerca sur I'art francais, il faut sans

doute faire una large place a Timportation des estampes et des

livres k figures ; cependant il y a a tenir encore plus de compte

de la seduction qui faisait converger les reves da tout apprenti

artiste vers Rome ou Florence, et surtout de ce qui en etait sou-

vent la consequence habitualle, du voyage au dela des Alpes.

Cette irresistible attraction aboutira a la creation de I'Ecola de

Rome en 1666. D^s le commencement du sifecle, on en trouva la

preuve dans les legendes des fuites en Italic de Callot et de

Claude Lorrain enfants, at aussi un pau plus tard dans le fait que

Poussin prefera son petit logis romain a toutes les pompes du

Louvre. Mais, parmi les illustrateurs des livres, bien pen nom-

breux furent les elus appeles i\ faire le classique voyage. Le sejour

dans las Etats du papa ou dans ceux du grand-due de Toscana

n'offrait aucune securite aux artistes protestants, toujours sous le

coup d'une denonciation aux tribunaux d'inquisition (i). Et c'est

1^ sans doute une consideration qui, tout nutant que I'insuffisance

da ressources pecuniaires, a empeche Abraham Bosse de se

rendre en Italic. Au contraire, la p^nurie d'argent semble avoir

ete la principale des raisons qui retinrent en France Lasne et

Chauveau.

Mellan fut plus heureux. 11 passa douza ans a Rome et il eut

le temps de s'emplir les veux d'une lumiere et d'une harmonic

qui se refleterent, par la suite, dans toutes ses ceuvres.

Brebiette, Pierre Daret et Charles et Jerome David (dont

les noms ou monogrammes se rencontrent frequemment dans

(i) Ainsi Sebastien Bourdon. Voir Mcinoires itudifs .<«;• /<? Vic rl /(.< Oiirragrf dr-i

Membra de I'Academie... Paris, 1854, in-8, p. 89.
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les livres frangais du temps) sejournerent ^galement quelques

annees en Ttalie.

A ces exceptions pres, les graveurs d'illustrations frangais ne

subirent I'influence italienne que par voie indirecte et en quelque

sorte d'une maniere suggestive.

II est a noter qu'a I'inverse de ce qui se passait pour les Fla-

mands, tres pen de graveurs italiens vinrent en France. Le con-

rant ^tait dans I'autre sens. On ne trouve guere dans les livres

illustres que la signature de Stefano Delia Bella. Une fois par

hasard, on lit sur un frontispice le nom de Pierre de Cortone (i).

Le fait ne suffit pas pour etablir la venue de cet artiste h Paris.

Le dessin a pu etre envoys d'ltalie au graveur Karl Audran. II

y a des exemples de cette facon de proceder (2).

Les vrais importateurs de I'influence italienne, ce furent

Callot et ses imitateurs, Delia Bella, Nicolas Cochin, Silvestre,

Collignon et les Perelle.

C'est plus particuliferement le genre de gravure alors a la

mode a Florence, que Callot fit appr^cier et aimer aux Frani^ais.

Mais Callot leur apportait en meme temps, par son interpre-

tation personnelle, I'inspiration et le modele de ce qui allait

devenir la veritable gravure fran^aise : des estampes lumineuses

et claires, aux lignes precises, nettes, elegantes, et pleines a la

fois d'esprit et de pensee (3). Aussi,nulle part, son g6nie ne fut-il

mieux compris et admire qu'en France. Pendant le s^jour pro-

longe qu'il fit k Paris, aux environs de 1630, il logea au Petit-

Bourbon, dans un quartier qui etait comme le centre artistique

de la capitale, chez son ami Isaac Henriet, marchand d'estampes.

(i) Voir le P. Le Moyne, Lu Gr/c/vV des Femmes Forks, P;iri^, irt47, in-fol. (Bihlio-

tlieque de I'lnstitut AA-88 et Ciibinet des Estampes, Oe 10).

(2) Voir Correspondance dc Nicolas Poussin, Paris, iQii, in-i6, p. 113 (Lcttre du

17 Janvier 1642).

(3) II est possible que Cali.ot en ait eu comme I'intuition, puisque c'est ii I'un de

SOS amis de Paris qu'il iais-^a ses planches et le ilinit d'en etliter les epreuves.
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Par son intermediaire, Callot fut mis en rapport avec la plupart

desgraveurs de Paris. II connut Bosse, il liii enseigna des secrets

de metier (i) ; il lui donna aussi tres probablement las plus utiles

conseils. II se lia tres intimement avec Michel Lasne, si intime-

ment que Ton ne sait qui des deu.x eut I'idee de la gravure

du siege de La Rochelle et qu'en tout cas, ils v coUabo-

rferent, puisque les portraits mis en bordure sont I'ceuvre de

Lasne (2).

L'inspiration de Callot est visible dans beaucoup de livres de

cette 6poque, que les illustrations en soient dues a de simples

amateurs ou a des maitres connus, que les ouvrages aient ete

publics en province ou a Paris. Ainsi en 1628, un libraire de Lyon

6dite Les Fortifications du chevalier Antoine de Ville Tholo-

sain{2)), avec un frontispice signe par I'auteur lui-meme : « A. de

Ville invenit et sculpsit. >^ C'estde la jolie gravure d'amateur. La

composition offre une variante originale du type g^n^ral alors en

usage. II y a des details d'une heureuse invention comme la per-

sonnification de I'esprit et du travail sous les traits d'un ingenieur

et d'un terrassier. Mais, pour les types comme pour la tech-

nique, tout releve d'une imitation manifeste de Callot.

La meme observation s'applique au frontispice des Elements

de Pourtraiture de Saint Igny (4) 011 lui-meme s'est represente

pres de son chevalet, et au frontispice anonyme du Parnasse des

Muses (5) qui pr^sente deux buveurs d'allure fort pittoresque.

En tete du Prince, de Balzac (6), on voit une planche de

(i) Par exeniple I'diiploi du vernis diir (voir p. 82).

(2) Voir Bruwakut, Vic de yacqiir^ Cul/ul, Paris, 1912, in-4, p. 139.

(3) In-fol., 55 planches (voir Bibliolhi-que du Ministere de la Guerre Aig 2cS).

(4) Paris, s. d. (1630), in-i2 (Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats).

Voir aussi Robert Dumesnii., Lc Pfintre Gnweur rraiifah, Paris, 1835-1871, in-i6, t. X,

p. 215.

(5) Paris, 1633, in-8 (Bibliotheque du Baron James de Rothschild).

(6) Paris, 163 i, in-4 (Bibliotheque Sainte-Genevieve).
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Michel Lasne. C'est un portrait de Louis XIII encadre de pay-

sages, t^moins de ses principales victoires; celui du Pas de Suze

est tellement dans la maniere de Callot que Ton peut croire a una

nouvelle preuve de la collaboration des deux amis ( i i.

Quelques annees plus tard, en 1637, fut publiee, a Lyon, une

deuxi^me edition des LEitvres pharmaceutiqii.es de Jean

Renou iz). On I'orna d'une gravure de C. Le Roy, qui est inte-

ressante k des titres divers et en particulier parce que I'un des

personnages n'est que I'agrandissement d'une figure dessinee par

Delia Bella a la facon de Callot.

On peut citer, toujours dans le meme ordre d'imitation, le

frontispice dun ouvrage public a Dijon en 1656, a I'occasion

d'une entree triomphale du due d'Epernon, petite pochade k la

plume due a deux artistes locaux rest^s tout a fait obscurs,

Godran et Mathieu (3).

Dans toutes les villes de France, 011 Ton grave au xviT' siecle,

on trouve des exemples de la profonde influence exerc6e par

I'oeuvre de Callot. Quand, a partir de 1660, Sebastien Le Clerc

fit prevaloir, dans rillustration des livres, le genre et le style de

cet artiste, ily avait deja trente ans que les graveurs francais s'en

inspiraient et professaient un veritable culte pour sa personne.

Lasne et Bosse graverent son portrait. Le premier, en 1629,

parlait des « idees divines » (4) de Callot; le second, en 1649,

s'exprimait ainsi (5) :

« Aucun d'avant n'y d'apres luv jusqu'a present n'a encore

« raieux fait... il a 6te jusqu'au-dela de ce que I'esprit de I'homme
« pouvait esperer et... il est en partie la cause que nous ayons a

(i) Voir Bruwaert, Vie dc jTatqacs Callot, Paris, 1912, in-4, p. 142.

(2) Lyon, 1637, in-fol. (Bibliotheque de la I'iiarmacie Centrale de France).

(3) Voir les Anncs tiiomplianki de son Allesse Monseigneui le Due d'Epcnion....

Dijon, 1656, in-fol. (Bibliotheque d"Art et d',\rcheologie).

(4) Bru\v.\ert, Vie de yacqites Callol, Paris, 1912, in-4, P- 131.

(5) BobSi., Des senlimeiils sur III distinelion..., I'aris, 1649, in-rj,p. Si.
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« present icy et en divers autres lieux de tres excellens homnies

« en cat art (de la gravure). »

Influences venues de I'Est. — L'action de Callot fut si grande

que, pour la comprendre, il faut rechercher comment s'dveilla le

genie de cet artiste et distinguer les elements divers qui contri-

buerent a sa formation. II semble que Ton pent retrouver dans

son oeuvre des traits venus de trois sources differentes. Tons

ses biographes out beaucoup insiste, et avec raison, sur ce qu'il

doit a ses maitres florentins. Mais on n'a peut-etre pas assez

remarque chez lui des reminiscences de certains graveurs fran-

(jais du xvr siecle, et aussi quelques traces de traditions locales

qui peuvent remonter jusqu'a Martin Schongauer. II y a des

manieres varices chez Callot. Bien souvent ce qui n'est pas du

Callot caracteristique ressemble au.x jolies estampes d'Etienne

Delaune. D'autre part, la taille verticale, sobre, nette et fierede

Callot se rencontre dejk dans les planches d'un livre public a

Nancy en i6i i, dans celles du moins qui sont signees du nom de

Fr^d^ric Brentel. Quand parut cet ouvrage Ceremonies des

obscques de Charles III, due de Lorraine... (i\ Callot etait en

Italic. Mais, soit a Rome, soit plutot a Florence oii r^gnait pr^ci-

sement la soeur du due Charles, il a du avoir ces planches entre les

mains, et etre fortement impressionn^ en y trouvant I'image de sa

ville natale,les figures de sescompatriotes,de ses amis, etjusqu'au

portrait de son pere 12). II est possible d'ailleurs que Callot,

avant son depart de Nancy, en 1608, ait eu les memes maitres

que Fr. Brentel.

Quoi qu'il en soit, par leur naissance, ces artistes relevent

(i) Nancy, in-fol., sd. fig. dessinees par Claude La Ruelle et gravees par Fr.

Brentel, Merian... (Bibliotheque d'Art et d'.'\rcheologie).

(2) II figurait dans le cortege funebre, en qualite de Roy d'Armes... \'oir Bruwaert,

Vie de Jacques Callot, Paris, 1912, in-4, p. 14 et 23.
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tons deux des ecoles voisines des bords du Rhin. Pr^cisement k

la fin du XVI'' siecle, on constate, dans ces ecoles, une evolution,

un changement dans la maniere de graver, qui coincide avec le

s^jour a Strasbourg d'Etienne Delaune (i), chass6 de France an

moment de la Saint-Barthelemy. Dans ces ann^es d'exil, Delaune

forma de nombreux el^ves, a commencer par Theodore De Bry (2)

et par son interm^diaire, il influenga (3) par la suite Mathieu

Marian (4) (le gendre et I'eleve de De Bry), les his de De Bry

et presque tous les graveurs de I'Ecole de Francfort.

Tons ces details sontessentiels pour I'Histoire de I'illustration

frangaise an xvii'' siecle^ Les estampes de De Bry et celles de

Marian ont ^te tres repandues et tres imitees en France. Les

planches des Grands et Petits Voyages, publics par les De Bry

de 1598 a 1634 (planches faites d'apres des dessins dus k des

voyageurs), ont servi de modeles et de types pour la plupart des

illustrations des livres analogues edit^sjusque vers 1640. On s'en

inspira meme pour des figures d'un genre tout different : Dans

un ouvrage a sujets mythologiques (5), on retrouve, k I'arriere-

(i) 1519-1583. Un erudit, M. Masson, a decouvert dans les Archives de Strasbourg

(Gup. 64. Bd. S5) une piece relative a litienne Del.\une, qui indique que cet artiste

n'est pas ne a Blois, comme on I'a admis jusqu'ici, mais a Milan. Le document est trop

important pour ne pas etre reproduit :

« Samstag, den 25 Aprilis 1573. Estienne de Laune de Milan, ein Kunst reicher

« Kunststrecher so uff 40 lahr in Frankreich gewesen und audi der Religion luilb

« entwichen ist gleicher gestatt ufF ein larlang zum einwohner angenommen. Halt

« wersprochen Statt treu und hold auch gebotten und verbotten gehorsam zu sein.

« Alhie Recht zu geben und nemen. Soil sonst frei und unbeschwert sein. .Act ut supra.

« (Wohnt) Be}- Stoffel Rodt, Schreinnern, in Fladergasse. »

(2) Th. deBRY (1528-1598).

(3) L'influence de Delaiine s'e.\en;a aussi en Italie. On remarque une coincidence

singuliere entre la conception de son Andromede et celle de I'Andromede de la Galerie

Farnese

(4) Mathieu Merian (i593?-i65o). La date de 1593 que donnent les biographies

pour la naissanci de Merian parait erronee. Meri.a.v a grave entre 1608 et 1610 les

planches de la ceremonie funt-bre du due de Lorraine. On n'aurait pas confie ce travail

a un debutant.

(5) Les /mages ei Tableaux dL'-plalle peinture des deux Philostiates. Paris, 2'' edition, 1615.
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plan d'une gravure de Jaspar Isac, la meme construction a

loggia que sur une planche des Grands Voyages. II semble

que la publication des De Bry ait joue, au commencement

du xv'ii'' siecle, un role du meme ordre et tout aussi important

que celui qui sera reserve, vers 1825, aux illustrations des Voya-

ges pittoresqiies et romantiques dans I'anciennc France du

baron Taylor (i).

Quant a I'artiste balois Mathieu Merian, il sejourna si souvent

en France, il y grava tant de vues de villes, plans, paysages, et

il y fut si souvent copie et recopie que parler de son influence

est une banality. Dans YHistoire de la Gravure en France^

M. Duplessis note que Bosse en particulier doit beaucoup a

Merian. Mais la remarque s'applique tout autant a Tavernier, a

Chastillon, a Lasne. Cette action persista jusqu'a la fin du siecle.

Ainsi les nombreuses illustrations de la fameuse Bible de Royan-

mont qui parut en 1670, ne sont pour la plupart que des repro-

ductions des hones Biblicae publiees par Merian a Strasbourg

en 1625. II est telle scene biblique (2) qui se d^roule dans un

d^cor Suisse, avec chalets, montagnes et personnages vetus de

costumes locaux.

D'autres inspirations helvetiques de sources diverses p6ne-

traient en France tous les jours avec des livres et des estampes

6dit6s a Bale, a Geneve, a Zurich.

II y a enfin a tenir compte des influences possibles des vieux

maitres allemands : deux observations de details montrent qu'au

commencement du xvii*" siecle, ni Holbein, ni Diirer n'etaient

oublies. La marque (3) du libraire de Lyon, Frellon, qui fut

I'editeur des Simulachres de la Mort (4), est assez originale.

(i) Paris, 1820-1853, in-fol.

(2) Par exemple Abraham et les Anges, et Moise sauve des eaux.

(3) Voir SiLVESTRE, Marques tvpogrnpliiqiies. Paris, 1863, in-8.

(.() L)-on, 1547.
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assez artistique pour qu'on I'ait attribuee a Holbein. Or, ce papil-

lon aux ailes prises dans les pinces dun crabe, qui fut dessine

vers 1540, figure souvent comme simple element decoratif sur

les frontispices de livres publics a Lyon entre 1600 et 1630. On
le voit, en 1610, grave en taille-douce par Firens, sur la pre-

miere page des Meditations historiques de Camerarius (i);

on le trouve I'annee suivante sur le frontispice d'un Plutar-

que signe par Leonard (laultier (2) ;
on le retrouve encore,

en 1626, dans les Hieroghphiqiies de Valerianus (3). Simple

marque de libraire, dira-t-on. — C'est possible, mais Gaultier ou

Firens, au lieu de la copier, pouvaient en donner une traduction

fantaisiste. De la fidelite de leur copie, ne peut-on conclure

qu'ils admiraient dans Holbein un maitre a imiter (4) ?

De meme pour Diirer, dont I'autorit^ est invoquee par pres-

que tous les artistes du temps, n'est-il pas significatif de ren-

contrer dans un breviaire (5) de 1604 un bois qui, quelque gros-

sier qu'il soit, ne laisse pas d'etre une reproduction assez exacte

de la gravure du porameau de I'^pee de Maximilien, appelee « le

petit crucifix »?

II faut aussi signaler I'intiuence qu'a probablement exercee

sur les illustrateurs francais le peintre polonais J. Ziarnko (J. Le

Grain) qui s^journa a Paris de 1610 a 1627 environ, et donna

les dessins de publications importantes telles que la figure du

Carrousel de 1612 ou les tableaux de la Bible de Frizon.

Mais en definitive, parmi toutes les inspirations venues de

(i) Ph. Camerarius, La Meditalions hisloricjues... Lyon, i6xo, in-4. (Frontispice fai-

sanc partie de la Collection d'Estampes de la Bibliotheque de I'Qniversite.)

(2) Plutarque... 161 1, p. in-fol. (Frontispice faisant partie des Collections de la

Bibliotheque du Musee des Arts Decoratifs.)

(3) Valerianus, Hieroglyphica. Lj'on, 1626, in-fol. (Frontispice faisant partie des

collections de la Bibliotheque du Musee des Arts Decoratifs.)

(4) Holbein a peut-etre pris ce motif sur les nionnaies romaines de la laraille

Durniia.

(;) BiLVuii iuiii... Cathalu.m, 1604. in-8. Bibl. Sainte-Genevieve BB. (155. res.

o9
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I'Est qui ont pii, aii xvii'' siecle, agir surla gravure francaise (i),

la part dominante revient aux ecoles de Lorraine. Leurs vieilles

traditions ont ete apportees a Paris par les Vallee, les Briot et

le peintre Georges Lallemand
; et les tendances nouvelles des

Lorrains transform es au contact de I'ltalie, I'ont ete par Callot

d'abord, puis par Israel Henriet, Israel Silvestre, Francois Col-

lignon et Sebastien Le Clerc.

Influences nationales. — Pour resister a toutes ces infiltra-

tions etrangeres, il eiit fallu que I'artiste put s'appuyer sur de

profondes et solides traditions nationales, et c'est ce qui lui

faisait le plus defaut. Les anciennes ecoles provinciales avaient

disparu au milieu des guerres civiles de la fin du xvT' siecle. Les

discordes religieuses avaient profondement transforme la vieille

France. Sous les regnes de Henri IV et de Louis XIII, la

nation se formait ou se reformait avec une tendance tres nette

de centralisation artistique vers la capitale. Cependant, il devait

subsister quelques traditions d'art local, et, ne fut-ce que par sa

naissance et ses qualites hereditaires, I'artiste pouvait en avoir

subi I'empreinte. II est done important de considerer son lieu

d'origine. II Test tout autant de relever les nonis des villes de

France oii furent edites, au xvii'' siecle, des livres ornes de gra-

vures executees sur place. A ce point de vue encore, les livres

publics en province a I'occasion des receptions de princes ou

souverains prennent une valeur speciale. Si Ton en juge par les

noms, le plus souvent obscurs, qui se lisent au bas des plan-

ches, pour illustrer ces livres, on t'aisait appel a des dessina-

teurs ou a des graveurs du pays. Or qui, mieux que cet artiste

peu voyageur qu'est I'illustrateur de livres, pouvait subir et

(i) On peut encore coinpiendie p:irmi ces influences, celle qui resulte de la vente

en France de nombreuses estampes relatives aux guerres de religion, faites en Alle-

magne, soit par Hoc.enberg, soil par Adrien de Huberti.
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traduire une influence locale pure de tout element etranger?

Les artistes franyais qui, de 1600 a 1660, ont travaille pour

des libraires, venaient de tons les coins de la France, depuis

Nantes jusqu a Metz et des bords de la Somme jusqu'aux rives

du Gard. Toutefois, ce nest guere que chez les graveurs origi-

naires de Reims ou de Tours qu'on pent constater quelque

parente artistique avec les sculpteurs ou les miniaturistes du

moyen age. Chez Nanteuil aussi bien que chez I'obscur Edme
Moreau, on retrouve I'elegante ser^nite un peu pa'ienne des

oeuvres d'art champenoises. Chez Bosse, chez Claude Vignon,

les types figures ofFrent parfois quelque ressemblance avec ceux

de leur compatriote Bourdichon : les uns et les autres ont la

placidite et Fair de sant6 morale et phvsique des gens de la

Touraine. Par 'contre, il n'v a rien de particulierement bour-

guignon chez les Spirin.x ou les autres graveurs qui font a Dijon

des figures de livres.

On a parle de I'ecole d'Abbeville. C'est plutot une fa9on de

designer en bloc les artistes nes a Abbeville, qu'une e.xpression

correspondant dans la realite a un ensemble de qualites artis-

tiques caracterisees. Chez le plus illustre de ces artistes, le gra-

veur Claude Mellan, on chercherait en vain quelque trait r^ve-

lateur de son origine picarde.

A Aix, a Troyes, a Metz, a Pont-a-Mousson, a La Fleche, et

dans quelques autres villes encore, on edite des livres a figures.

Mais a Aix, c'est un graveur flamand, Jean Daret, qui seul se

distingue au milieu de graveurs a tendances italo-classiques ; et

a La Fleche et a Pont-a-Mousson, la publication de quelque

gravure interessante s'explique par le fait que les J^suites sont

installes dans le pays et fournissent, sinon le graveur, du moins

le dessinateur (i). Ailleurs, on ne trouve que tailles-douces

(i) Voir la Perspective de Viator. La Fieche, 1636, in-12. Dans le catalogue de la

vente Dest.\illeur en 1895, cet oiivrage est mentionne comme orne de 66 figures
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grossiferes, bois informes, et il iie pent etre queslion dart.

Dans le Midi, il est vrai, I'Ecole de Toulouse commence a

s'affirmer avec le peintre Chalette et les graveurs Pader et

Baron. Cependant, lorsque, dans la ville des Capitouls, on a besoin

seulement d'un fleuron a mettre sur le titre d'un livre, c'est aux

graveurs k la mode a Paris que Ton s'adresse. C'est a Leonard

Gaultier que le libraire Colomiez demande la Pallas, gardienne

de la cite, qui sert de marque a ses livres (i).

Pour distinguer une influence nationale dans les oeuvres des

illustrateurs frangais du xvii'siecle, il ne faut pas aller la chercher

dans les productions provinciales, mais a Paris meme. Et cette

action ne s'exerce pas par les voies myst^rieuses de Theredite,

elle resulte tout simplement de I'imitation et de I'inspiration

des maitres fran^ais du xvi'' siecle. Tons, plus on moins, ont

eu leur pari d'action. On voit leurs tendances diverses se refleter

aux figures des vieux livres. Si I'influence de I'ecole de Fontai-

nebleau est evidente (2) et s'atfirme jusque dans les illustrations

crayonn^es par Daniel Rabel pour VAstree en 1633, celle des

artistes des bords de la Loire n'est pas moins reelle. Les gravures

du livre de Du Cerceau Les plus excellents Bdtiinents de

France (3), paru en 1576 et souvent reedite au xvii'' siecle, sont

comma le prototype de toutes les planches d'architecture

gravees par Mathurin JoifssE, 5 d'apres Du Cerceau et 61 d'apres les dessins du

P''° Martellange.

(i) Voir Ariitotclis Hhtoria dc Aiiimulihus. Toulouse, [619, iu-lol. (Bibl. de I'lnsti-

tut. M. 129). En 1623, il y a pourtant essai d'illustration locale, mais cet essai est fort

mediocre. Par exemple, les deux planches dessinees par Chalette et gravees par

J.-E. Lasne pour XHistoria prostaiae a Ludovico XIII Sectariorum in Gallia ReheUionis,

de B Gra.mond. Toulouse, 1633, in-4 (Bibliotheque de ITnstitut, X, 25 a.). En 1644,

autre tentative meilleure avec les gravures de Baron, Tune d'apres Fredeau, dans

I'ouvrage de I'eveque Plantevit de Lapause, Plania-Vilis sea Thesaurus synonymicus

Hebrako-Chaldaicii-RabUnicns. Lodeve, 1644, in-fol. (Bibliotheque de I'Universite

Rr. 17).

(2) Voir L. DlMiER, Zc Primalice. Paris, 1900, in-8 (p. 215).

(3) Paris, 1576, in-fol.; 2'- edition, 1607 (Bibliotheque de I'lnstitut, X. 90).

I
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piibliees en France par la snite. Thomas de Leii passe pour avoir

et^ I'eleve de Jean Rabel, et Leonard Gaultier celui de Jean

Cousin. Tons deux ont grave, d'apres des dessins ou peintures

d'Antoine Caron, de Bunel, de Quesnel et ils leur ont pris

quelque chose de leur style, comme feront Claude Mellan a

I'egard de Poussin, et Pierre Daret de Vouet. II est tel fronti-

spice signe parFornazeris (i) qui laisse penser que le dessinateur

venait de regarder les Graces de Germain Pilon quand il I'a

compose. Enfin, Ton sent bien, tant on v retrouve les memes

qualites, que certains portraits n'ont pu etre burin6s que par des

compatriotes de Clouet. Le fait seul que les portraits sont nom-

breux dans les livres de cette ^poque et que ce sont les illus-

trations les nieilleures et les plus soignees, est un trait national.

Rapports avec I'Academie. — A partir de 1648, les influences

diverses qui s'exercaient en France sur les dessinateurs ou gra-

veurs d'illustrations, auraient pu s'efFacer devant une direction

ferme, une sorte de canon impost par I'Academie Royale de

Peinture et de Sculpture. On n'observe rien de semblable. Soit

d^dain, soit oubli, I'Academie parut ignorer que la gravure fiit

un art (2). Et cependant, la liberte relative des graveurs comparee

a rembrigadement corporatif des autres artistes n'avait pas 6te

etrangere au mouvement d'idees qui avait preside a la creation

de cette Academie (3). De plus, si, dans les premiers statuts et

rfeglements, ceux de fevrier 1648, il n'y a rien qui concerne les

graveurs, I'un d'eux et precis^ment I'un desillustrateurs de livres

les plus prises alors, Abraham Bosse, fut nomme professeur a

(i) Voir DE Mathieii, HHloiie de Loiiia XI. Paris, 1610, in-lol. (Bililiotheqiie de

rinstitut, X, 85).

(2) A. Fontaine, Les Collections, de l'Academie royale de Peinlure el de Sailplare.

Paris, 1910, in-8 (p. 29).

(3) L'Academie prit pour devise : Liherlas arlibus restituta. Voir aussi Memoires

inedits sur la vie et les ouvrages des Membra de I'Academie... Paris, 1854, in-8, t. I (p. 16).
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I'Academie, tres peu dt; temps apres que cette couipagnie eut

commence a singer. On lit dans les proc^s-verbaux, k la date du

9 mai 1648 :

« Monsieur Bosse a commence d'enseigner en I'Academie les

reigles de la perspective (i). >^

Certains ^ academistes » eux-memes, comma Vignon, Tes-

telin, Errard, Mauperche et d'autres, pratiquaient aussi I'art de

la gravure, mais c'etait pour leur seule qualite de peintre qu'ils

avaient et^ choisis.

L' « arret de jonction » du yjuin 1652 (2), pr^par^ depuis le

27 mai 1651, n'excluait pas formellement les graveurs de la

Compagnie (article VII), et meme I'article IX specifiait :

« ...Que tons ceux dud. Corps qui y feront des desseingspour

les graver oupour graver eus-mesmes, seront obliges de les faire

voir a I'Academie avant que de les mettre au jour, et sans v estre

mis levisa, et seront obliges defournir a I'Academie deux exem-

plaires afin qu'on ne mette rien en public de deshonneste et, en

cas de manquement, il v aura amende arbitraire (3). »

Toutefois, I'Academie continuait de dddaigner I'art de la

gravure. Quand en novembre 1 651, pour « recognoistre les soings

et les peines que Monsieur Bosse pran de montrer gratuitement

la perspective », les academiciens d^ciderent de lui donner

« seansse et voix desliberative » dans les assemblees « en callitd

d'academiste honorfere », ils eurent soin de preciser que cette

nomination etait faite ^< sans considerer sa callite de graveur nv

que sela puisse tirer en consequence pour les autres graveurs, ne

luy communiquan point les privileges de I'Academie (4) ».

Ce ne fut que quatre annees plus tard, par I'article XV des

(i) Prnch-verbaux de rAcadhnie... Paris, 1875, in-S (p. 17, seance du ij mai 1648).

(2) Voir Procis-verhiiKX... Paris, 1S75, in-8 (p. 83).

(3) Idem, ibid.

(4) Voir Id. (p. 58).
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Statuts ct ordonnances du Roy de 1655, qu'on admit eniin «.< que

les excellens graveurs pourront estre resgeus Acad^miste (i) ».

II V avait alors en France les plus « excellents graveurs » du

temps et peut-6tre de tous les temps, Rembrandt mis a part.

L'Acad^mie ne mit aucun empressement a s'en apercevoir. EUe

continua au contraire d'agir comme si elle tenait la gravure pour

un art d'ordre n^gligeable. Cette attitude permet de supposer

qu'il fallut quelque ordre expres du roi pour qu'en avril 1663 (2),

elle admit enfin parmi ses membres deux graveurs, Rousselet et

Chauveau... « en executant les ordonnances quy porte que les

excellentz graveurs pourront estre resceus en 1'Academic (3) ».

Entre temps, Bosse avait ^te force de se demettre de ses

fonctions de professeur et il est probable que les circonstances,

encore pen connues de cette demission, ne sont pas etrangferes

au refus persistant qu'opposferent par la suite Mellan et Nanteuil

a toutes les avances de I'Academie.

On pourrait all^guer, a la d6charge de I'Academie, que tous

les graveurs ne tenaient peut-etre pas i etre « academistes ^^. lis

etaient pour la plupart marchands d'estampes, et, dans les statuts

de lAcademie, on avait inscrit « I'obligation de ne pas tenir bou-

tique et de briser I'enseigne reglementaire... (4) ». Mais n'^tait-ce

pas a dessein que cat article avait 6t6 insert?

On a vu que, par I'article IX des statuts de 1652, I'Academie

s'6tait reserve le droit d'apposer son visa sur les dessins que les

« academistes » destineraient a etre graves. II ne reste aucun

(i) Voir Prod'i-vcrbaux..., Paris, 1875 (p. 258).

(2) Le graveur Dorigny avait ete repu le mois precedent (3 mars),mais en qualite

de peintre. (Voir Pivres-vmbaux... Paris, 1875, in-8, t. I (p. 215).

(3) Voir Proces-verbaux... Paris, 1875, in-8, t. I (p. 223). Seance du 14 avril 1663.

Apres Rousselet et Chauveau entrerent a I'Academie, dans cette meme annee 1663,

HuRET, Van-Schuppen et Daret, et I'annee suivante Chateau, Vall^e, Picart.

(4) Voir H. JouiN, Charles Le Brun. Paris, in-fol. (p. 69), et H. Lemonnier, L'Arl

franfais au temps de Richelieu et de Mazarirt. Paris, 1913, in-i6 (p. 180).
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compte rendu des discussions qui purent resulter de I'application

de ce reglement. Selon toute vraisemblance, la mesure devait

s'etendre jusqu'aux figures de livres. II est pen probable que les

illustrations de La Pucelle de Chapelain aient paru sans que cette

formalit<§ eut €\.t observee. D'abord parce que le livre etait inipa-

tieniment attendu— on en parlait depuis 20 ans,— ensuite, parce

que les figures relevaient doublement de I'examen present. C'est

I'acaddniicien Claude Vignon qui a donn6 les dessins; c'est le

professeur et « academiste honnorere » Abraham Bosse qui les

a graves. II serait tres interessant de poss^der les dessins prci-

sentes par Claude Vignon a I'approbation de ses coUegues et de

les comparer aux planches du livre, tres interessant aussi de

connaitre les conseils qui ont pu a roccasion etre donnes. Mais

tout document a ce sujet fait encore defaut. Dans les figures du

livre, on ne retrouve ni tout a fait la maniere de Vignon ni tout

a fait celle de Bosse. L'x'\cademie pourrait bien avoir ici exerce

une influence. Est-ce pour cela que ces illustrations ont deja

toute la banale et froide correction du genre dit academique?

I

K
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Siir un ensemble d'lin millier de volumes illustr^s, pris an

hasard parmi les livres de toute espece publics en France de 1600

a 1660, la moitie environ contient des figures anonymes; dans

I'autre moitie, on releve les noms dune centaine de graveurs ou

de dessinateurs divers (i). Ces noms sont accompagn^s de I'une

des trois mentions suivantes :

Invenit ou delineavit ou pinxit

Incidit ou sculpsit on fecit

Excudit.

II pent arriver que ces trois indications suivent un seul et

unique nom, ce qui signifie que le dessinateur est en m^me temps

le graveur et I'editeur de la planche.

Mais, d'ordinaire, Xexcudit ne concerne que le propri^taire

legal de la presse i imprimer, qu'il soit imprimeur ou marchand

d'estampes. Les deux autres rubriques d^signent les artistes illus-

trateurs.

(i) Voir ci-apres la liste de ces artistes donnee dans I'ordre alpliabetique.
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L'auteur du dessin se sert a son gre des mots inventor^ iiive-

iiif, deliiicavit. Ce n'est pas toujours a lui que revient le merite

de la conception premiere. Dans certaines figures de livres^ il est

fait mention d'une quatrieme personne. Ainsi, dans les Decora-

tions et Machines aprestees aiix uopces dc Tetis... » (Paris 1654.

II fol.) (
I
) les planches 2, 3,... et 1 1 sont sign6es « F. Francart del.

J. Torelli in. — I. Silvestre f. ». Et cette distinction entre L'i//-

iienit et le delineavit ne s'observe pas seulement dans les livres

consacr6s aux pieces de theatre.

Le graveur emploie indifferemment, semble-t-il, I'une des

expressions de incidit, sculpsit, fecit (2) », Est-ce tout a fait au

hasard? Ne peut-on supposer dans le choix du terme quelque

correspondance secrete, soit avec I'origine de I'artiste, soit avec

la mode du temps ou il travaillait, soit plutot avec le procede de

gravure dont il a use? Le mot incidit vient-il de Flandre ou

d'ltaliePle r^servait-on pour caracteriser les eaux-fortes? et le

terme sculpsit ne s'appliquait-il qu'aux travaux du burin ? L'obser-

vation n'eclaircit aucune de ces hypotheses. Le meme graveur,

Leonard Gaultier, par exemple,<s'est servi de I'un et I'autre mot

pour des gravures de semblable execution, et, a ce point de vue,

il n'v a pas de distinction a faire entre les graveurs du Nord et

ceux du Midi, entre Bloemaert et Delia Bella. Tout ce que Ton

constate — sans que ce soit pourtant une regie absolue — c'est

qu'en general I'emploi du fecit n'indique pas une creation origi-

nale. II est tr^s rare de trouver les verbes incidit ou sculpsit au

bas d'une gravure, copie r^duite ou en contre-partie d'une autre

gravure. Au contraire, si au bas d'une planche, le mot fecit

accompagne le nom de quelque artiste obscur, on pent, sans

grande chance d'erreur, en deduire I'existence d'un module fait

par un maitre. L'experience est le plus souvent concluante. En

(1) Voir a la Bibliotheqiie d'Art et d'Archeologie.

(2) On troiive aussi, mais beaucoup plus rarement, calavil.
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Quvrant I'^dition de 1645 du Rccucil dc qiielques vers biiiles-

qucs (Paris in-4'') de Scarron (i), on est surpris de lire la men-

tion « Jac. Picart fecit * an bas d'nn frontispice dont le faire et

la mani^re font penser ci un tout autre graveur. Ce n'est en

eifet qu'une copie assez reussie de la gravure qui orne I'^dition

de 1643 (2) et qui porte la signature du veritable auteur « C. Mel-

Ian in. et s ».

Faut-il, dans ce cas et dans d'autres analogues, parler de

contrefa9on? On pourrait s'y croire autorise en lisant, en tete du

livre du R. P. Beurier, Sommaire des vies des Fondateiirs et

Reformateurs des Ordres Religieux... Enrichies de leurs poiir-

traicts en tnilh-douce (3) (Paris 1635, in-4") I'assertion sous la

plume meme du graveur Van Lochom, qu'il a s< emplov6 I'espace

de trois ans » a faire les figures de cet ouvrage, et en retrouvant

les memes planches signees de Cornelius Galle dans XAbrege

des vies des priiicipaitx fondateiirs des religions de I'Eglise, du

Pere Binet de la Compagnie de J^sus, public ^ Anvers (in-4")

en 1634 (4).

Cependant, sans nier la pratique presque courante alors de

la contrefacon de gravures etrangeres (5), on peut invoquer la

n^cessit^ pour I'editeur de faire soit recopier, en vue d'un nou-

veau tirage, certaines planches trop usees, soit reduire pour les

editions de petit format, les compositions originales trop grandes.

On touche ici i I'une des causes possibles de la mediocre estime

en laquelle les critiques d'art tiennent d'ordinaire les illustrations

du XVII' siecle. On les a trop souvent jugees d'apres les mauvaises

(i) Biblintheque de M. fi. Reynier.

(2) Id.

(3) Bibliotheque Nationale. H. 3040 et H. 3939.

(4) Id. H. 3938-

(5) Voir Max RoosES, Correspondance dr Riihiii^. t. VI. Anvers, 1909 ([>. 91 et 94...)

Lettres de Rubens a Peiresc relatives a un proces fait ii un contrefacteur. Voir aussi

un traite de I'editeur Langlois {N. Archives de I'Arl fraiifuis, 1876, p. 298).
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copies inserees entre les pages des in-8, sans songer que les

formats a la mode alors 6taient I'incommode in-folio, on I'^l^-

gant in-4. Ainsi le terme de ridicules est le premier qui vienne h

I'esprit pour qualifier les figures de la petite edition de La Gahrie
des Femmes Fortes du Pfere Le Movne (i). Le frontispice seul

est sign^ « J... Mathieu fecit ». Les autres planches sont evi-

demment de la mdme main. Dans ce livre encore, le « fecit »

r^v^le une copie : qu'on ouvre la grande Edition in-folio parue

en 1647, on trouvera au bas des illustrations les noms de

Pierre de Cortone, de CI. Vignon, de Bosse, de Rousselet, de

K. Audran (2) et I'impression produite sera bien differente, non

que ces compositions soient des meilleures, mais pour la raison

que les copies sont particuli^rement mediocres. II est vrai que

le pauvre copiste a une excuse — si Ton peut pardonner une

mauvaise estampe — , celle d'etre une femme malheureuse qui

gravait pour vivre.

En 1656, Courbe, I'^diteur de La Pucelle de Chapelain,

donna en meme temps que I'edition originale in-folio (3) une

petite edition in-8 (4),afin de hitter contre la concurrence etran-

g^re toujours prete ci speculer sur les publications ci succ^s (5)

de la librairie fran^aise. Certaines deS gravures de cette petite

edition sont sign^es « Campion fecit » ou « Humbelot

fecit ». Ce ne sont que de mauvaises copies, soit directes, soit

en contre-partie, des planches de Bosse faites pour la grande

Edition.

II serait facile de citer quelques autres exemples d'illustra-

(i) Paris, 1663, in-8 (Bibliotheqiie de M. A. Gazier).

(2) Paris, 1647, in-fol. (Bibliotheque de I'Instiliit).

(3) Chapelain, La Pucelle. Paris, 1656, in-fol. (Bibliotheque Sainte-Genevieve,

A. 213).

(4) Id. Paris, 1656, in-8.

(5) On croyait alors h un grand siicces, et, de fait, des 1657, la petite edition en

etait a la troisieme edition (Voir Bibliotheque Sainte-Genevieve).
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tions ou le mot fecit revele iin copiste, mais les cas signales

suffisent pour prouver le fait et perinettre de siipposer qu' a cette

epoque les copies de planches de niaitres furent plus frequentes

qu'on ne le croirait a premiere vue. Si Ton rejette cette explica-

tion, il faut revenir a I'idee de fraude
; et une fraude si souvent

perpetree et signee du nom du coupable parait pen admissible.

Copie ou plagiat, cette pratique etait rendue possible par

I'habitude qu'avaient la plupart des graveurs du xvii- sieclede ne

point apposer leur monogramme ou leur griflFe sur leurs oeuvres.

Parlant d'un graveur du xvi" siecle, Robert Dumesnil dans Le
Peintre-gyaveur Frangais (i) dit : « a I'epoque oil il mit au jour

ses productions, il n'y avait pas encore de graveurs en lettres de

profession qui s'occupassent de revetir les estampes des inscrip-

tions qu'elles devaient porter et force etait alors aux artistes de

se suffire a eux-memes... » Au xvn" siecle, il semble que les

reglements corporatifs des diverses categories d'imprimeurs

aient mis obstacle a I'inscription des noms par les graveurs eux-

memes. II est tres rare de rencontrer une veritable signature

d'artiste. Quelques illustrateurs gravent au bas de leurs planches

leurs initiales combinees ouentrelacees ainsi Lasne ouMellan (2),

ou encore reproduisent la marque symbolique du dessinateur,

r^toile de Stella par exemple. Ce sont la des exceptions. En
general, on trouve au bas des estampes I'inscription s< N... inv.

N... sculp. » avec toutes les variantes que ces termes compor-
taient. II est a remarquer que contrairement a I'usage le plus

r6pandu au xvi'' siecle, aucun graveur du xvif, ne signe de son

pr^nom seul, et qu'au contraire, suivant une habitude qui peut

dater de bien loin, quelques-uns ajoutent a leurs noms et pre-

noms ce que les Grecs appelaient le « d^motique ». Ainsi Mellan,

(i) Paris, in-8, 1835-71,1. VIII (p. n, notice sur Rene Boya'in).

(3) ML (Michel L.\sne), CM (Claude Mellan), HDF (Hienmiinub, David
iecit.)
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dans lesgravures faites k Rome, se qualifie de « Gallus », Sanson

se dit «.Abbevillain », Lochon signe en 1643 « Renatus Lochon

Lutetianus ».

II V a des rapports si etroits, entre une planche grav^e at le

dessin original qu'il est souvent fort difficile de distingiier dans

une estampe la part qui revient a chacun des artistes qui ont

collabore a sa mise au jour, ou encore, si ces deux artistes nefont

qu'une seule et meme personne, de discerner entre les nitrites

divers du dessinateur ou du graveur. II faudrait pouvoir rappro-

cher les deux ceuvres et les comparer ( i ). Ce serait tres interes-

sant, mais ce n'est possible, surtout lorsqu'il s'agit de figures

de livres, que dans un tres petit nombre de cas. On retrouve

dans IdS dessins du Louvre (2) quelques vagues esquisses et puis

le portrait de la reine Christine de Suede (3) fait a la sanguine

par S^bastien Bourdon pour etre grave par Nanteuil et place en

tete de VAIaric (4) de Scudery (le poeme est dedie a cette

souveraine). On pent voir, dans un recueil du Cabinet des

Estampes (51. deux dessins de frontispices graves par Mellan et

par Bosse pour I'lmprimerie Royale. Mais 011 sont les autres ?

Oil sont les dessins de Daniel Rabel paur YAstyee ? Dans quelles

collections faut-il chercher les deux dessins dont Poussin dit,

dans une de ses lettres, qu'il ne pent « les retirer des mains de

M. Meslan » (6) ? Et subsiste-t-il seulement quelque crayon de

(i) On sait que certains sraveurs peuvent, par leur interpretation, donner parfois

a une CEUvre la vie et Teclat qui lui inanquent; ainsi Gerard Audran pour Les Ba-

tailles d'Alexandre, de Le Brun.

(2) Voir J. GuiFFREY et P. Marcel, Iiwenliiire ghil-ral des dessins du Louvre. Paris,

1907, in-4, t. 11 (p. 102 et 103, n° 1634).

(3) D'apres certains renseignemenls, le portrait serait cehii d'une dame d'lionneur

cliargee par la reine Christine de poser pour elle, et ceci expliquerait pourquoi ce

portrait diflFere des autres effigies de la reine.

(4) Paris, 1654, in-fol. (Bibliotheque Nationale, V. 5127 reserve.)

(5) K. 123 (recueil provenant de I'abbe DE M.\rolles).

(6) G'rrespondance de Poussin. Lettre du 22 mai 1642. (Voir Areiiives de I'Arl f>an-

(ais... 1911, t. V, p. 156.)
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Lasne? 011 luii de ces v< desseins faciles » de Thomas de Leu

vantes par I'Abbe de Marolles ( 1).

Parnii les signatures des dessinateurs, placees au bas des

livres edites entre i6»o et 1660, deux noms reviennent tr^s fre-

quemment : Daniel Rabel et Claude Vignon. Les compositions

de ces deux artistes sont precis(Jment caracteristiques, tant par

leurs qualites que par leurs defauts, des deux tendances domi-

nantes qui s'observent dans les dessins des illustrations publiees

a cette epoque, et, par suite, des deux ecoles auxquelles se rat-

tachent plus ou moins directement tous ces dessins, celle de Fon-

tainebleau (21 entre 1600 a 1630, et celle de Vouet (31 de 1630

a 1660, On pent done, dans chacune de ces periodes, consid^rer

Rabel et Vignon comme les grands maitres du genre.

L'un et I'autre de ces artistes graverent a I'occasion quel-

ques planches (4), mais ils furent avant tout peintres ou dessi-

teurs. La meme remarque s'applique a presque tous les peintres

du temps, depuis x^ntoine Caron et les Dumonstier jusqu'a

Jacques Stella et Le Bran toujours prets, au dire de Poussin qui

protestait contre I'exigence, a composer sur commande quel-

ques planches de livres (5).

Au contraire, le plus souvent, les graveurs les plus specia-

lises en leur art, furent egalement des dessinateurs de talent,

habiles et feconds. C'est d'apres leurs propres compositions que

(i) Livrc des Peintres et Graveurs. Edition Duplessis, 1872, in-8 (p. 34).

(2) La premiere Ecolc de Fontainebleau. Voir L. Dimier, Le Primnlicc. Paris, 1900,

in-4 (p. 2t5 et 220).

(3) Vouet (1590-1649). Si Voitet ne I'ut pas le maitre de Vignon, ils se connurent

a Rome; ils y frequenterent peut-etreles memes ateliers ; d'ailleurs les succes de l'un

parent influer sur la maniere de I'autre et ils furent apprecies par les memes amateurs.

Vignon a parfois un « faire » tres different; ses peintures ne ressemblent gucre ii

celles de Vouet, niais les dessins des deux artistes ont en general la meme facilite ct

la meme lourdeur.

(d) Voir Robert Dumesnil, Le Peinlre-Graveur fran(ais. Paris, 1835-71, in-8 (t. VII,

p. 148 et XI, p. 316), et Abccedario, t. IV (p. 229).

(5) Voir Correspondance de Niculas Poiiss/n.
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la plupart out entaille le cuivre, et c'est d'apres des dessins de

Bosse on de Nanteuil qu'ont grav^ leurs meilleurs eltves.

Chauveau jouit, a cet egard, d'une cel6brite toute particuliere.

II avait tant d'imagination, raconte Ch. Perrault, que « quantite

de peintres s'adressaient a hii pour en tirer des dessins de

tableaux » (i). Les graveurs sont done a double titre les v^ri-

tables illustrateurs du livre an xvir sifecle. S'ils sont relative-

ment nombreux, beaucoup meritent a peine le nom d'artistes, et

ils peuvent se grouper tons en pl6iades d'el^ves ou d'imitateurs,

autour de quelques maitres dont les oeuvres, les illustrations des

editions de luxe, resument revolution de la gravure francaise a

cette epoque.

Dans la periode de transition qui va de la fin du xvi'' siecle

aux environs de 1630, les graveurs a la mode sont Thomas de

Leu et Leonard Gaultier. Puis viennent, dans une sorte de plein

^panouissement de I'eau-forte et du burin, quatre illustrateurs

brillants, Lasne, Gregoire Huret, Delia Bella, Chauveau et trois

hommes de genie, Bosse, Mellan, Nanteuil.

Tons ces artistes exercent leur art h Paris. En province il n'y

a gu^re qu'un seul graveur qui sorte un pen de la mediocrite

generale, c'est, a Lyon, Claude Audran
;
mais, par sa .naissance,

par sa famille,ce graveur est plus qua demi parisien (2).

Le sejour dans la capitale jimene des rapprochements et des

contacts entre des gens venus de tons les points de I'horizon. Les

graveurs du xvii' siecle n'echapperent point a cette loi. lis

furent, presque sans exception, ^troitement unis entre eux par

des liens de parente. A la rigueur, on pourrait les faire figurer

tous sur un meme arbre genealogique, ou le huguenot Bosse se

trouverait cousin de quelque jesuite.

(i) Charles Pkkraui.t, Lt-S Hommes. i/luslres... I'iuis, 1640-1700, in-lol. (t. II.,

Article Chauveau).

(2) G. DuPLESSis, Les Aiii/iiin. Paris, s. d.
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Bien qu'on connaisse fort mal I'histoire de ces artistes, leur

existence parait ne pas diflferer beaucoup dun individu a

I'autre. C'est le plus souvent la vie aux horizons bornes, un peu

etroite, un peu mesquine de la petite bourgeoisie de I'^poque.

En general, a la fin de leur apprentissage, ou a leur retour

d'ltalie, les graveurs ont acquis suivant leurs ressources, soil une

boutique de niarchand d'estampes, soit une simple presse a

imprimer en taille-douce, et ils font commerce des planches

qu'ils gravent. Les uns parviennent presque k\a fortune, les autres

restent toujours besogneux. II v en a qui soni sociables et meme
hommes du monde, comme Chauveau, et il v en a qui vivent

en misanthropes comme Mellan, ou en joveux vivants comme

Lasne. Quelques-uns sont fort devots, d'autres se montrent

indifferents et cherchent surtout, dans la pratique de la religion,

les avantages qui peuvent en resulter (i). La plupart de ces

artistes se marient jeune, ils ont beaucoup d'enfants (2) et ils

vivent trt;s longtemps. Furent-ils heureux? C'est a peine si Ton

connait la date de leur naissance et de leur mort. Comment

saurait-on, en I'absence de tout document, ce que la destinee a

reserve de joies ou de tristesses a des hommes dont seul le nom

lu an bas d'un estampe atteste I'existence? Tout ce qu'il est

permis de supposer, c'est qu'ils aimaient leur art. .lamais leur

oeuvre, oeuvre de patience et de soins, ne traduit I'amertume, la

satiete, le d^goiit. On dirait plutot qu'ils y ont trouve un refuge

et une consolation; Peut-etre quelque jour decouvrira-t-on dans

un fonds d'archives encore inexplore, des documents precis,

journal, memoires ou correspondance, qui laisseront entrevoir

(i) Ainsi CI. ViGNo.N' qui se lit calholiquc ])our aller en Italia et V.\x Locho.m qui

abandonna ])assaj:;eremeiit le calvinisme pour se niarier.

(2) II n'y a aucune e.\ageration a dive lo enfants en moyenne; Vkinon eut an

nioins 24 enfants, Tortebat i8, Bourdon i6, PL.vn'EMONT.\GXE 12, R. Lochon 11,

BossE 10, RoussELET lo, PoiLLY, Marot, M. Corneille 10 egalcment, Nanteuii. 8,

Lasne 6, etc.
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I'histoire de ces interessants artistes. Jusque-la, on ne pent que

tr^s superficiellemeut esquisser la biographic des plus connus

d'entre eux.

En niatifere d'illustrations, les maitres du genre, dans la pre-

miere partie du xvir siecle, sont :

Les dessinateurs Daniel Rabel (1578-1637) (i); Claude Vi-

gnon (1593-1670).

Et les graveurs : Thomas de Leu (1560-1614?) ; Leonard

Gaultier (i56i?-i630?)
;

Michel Lasne (i5go?-i667)
; Claude

Mellan (1598- 1688); Abraham Bosse (1602- 1676); Grdgoire

Huret (1606- 1 670); Stefano Delia Bella (1610-1664); Fran9ois

Chauveau (161 3-1676); Robert Nanteuil (i6i8?-i678).

Daniel Rabel. — Daniel Rabel est le fils du peintre-graveur

Jean Rabel que Malherbe c^l^bre dans un de ses sonnets (2). II

naquit vers 1578, a en croire la souscription d'un dessin attribue

a cet artiste : « Daniel fecit 1591 anno suae ffitatis 13 » (3). On a

longtemps admis qu'il mourut en 1633, a cause de la date 1632

inscrite au verso de fleurs sur v6\m que seul Rabel a pu peindre

tant elles sont dans sa maniere(4). Mais on a fini par retrouver,

sur les registres paroissiaux de Saint-Sulpice, mention du decfes

en 1637 d'un Rabel « ingenieur du Roy » qui est vraisemblable-

ment le mdme Rabel.

Cet artiste fut trfes appr^cie par sa g^n^ration et par celle qui

(1) Voir les registres de Saint-Sulpice.

(2) Voir Abecedario. Paris, 1851-60, in-8 (p. 233) et Malherbe (edition des grands

ecrivains de la France, I, p. 257 et III, p. 492). Cependant on conteste que le sonnet

soit adresse au pare plutot qu'au fils. Voir une notice de M. le D"' H.\my. Noiivelles

arc/lives du Museuin, 4° serie, in-4.

(3) Voir Abecedario, p. 230 et Cabinet des Estampes (B. 6 a. II). II y a une difference

entre la citation de 1'Abecedario, ici reproduite, et la legende du dessin qui est plus

exactemcnt «. Daniel Rabel fecit 1592 anno... »?

(4) \'oir Inventairc general des richesses d'ait de la France (Monuments civils). Paiis,

1889, in-8, I. 11 (p. 3i()).
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suivit, surtout comme peintre de fleurs, d'oiseaux, de papillons.

Dix ans apres sa mort, Scudery, donnant la description imagi-

naire du cabinet qn'il aurait reve de posseder (1), y place des

ceuvres de Rabel, et s'ecrie :

« Ces oiseaux que je voy paroistre,

« O Rabel, te vont signaler,

« Mais que I'ou ferine la fenetre

« Car je crois qu'ils s'en vont \()ller. »

D6']h vers 1622, les amateurs prisaient le talent de Rabel.

Peiresc, dans une lettre a I'un de ses amis de Londres, raconte

qu'il I'a employe pour copier « les enluminures d'un manuscrit »

et que Rabel « s'en est fort dignement acquitte » (2). II etait de

mode dans la noblesse de prendre des lecons de peinture de

Daniel Rabel (3). Get artiste etait le dessinateur des ballets dn

roi, ainsi que le confirme une piece d'archives qui fait aussi

connaitre le titre officiel de Rabel [Arch. nat. KK. 200. fol. 22) :

« Daniel Rabel, ingenieur ordinaire pour le Roy en ses pro-

« vinces du Sud et de Champagne, la somme de sept vingt dix

« livres a uy ordonnee pour son paiement et remboursement des

« portraits et dessins qu'il a faitz pour led. Ballet (4). »

Vers la fin de sa vie, Rabel dut etre attache an service des

collections de Gaston d'Orleans; c'est dans les papiers de ce

prince que t'urent trouv^s, en 1664, les velins de fleurs de Rabel,

meles a ceux de Robert (5).

II reste, de Daniel Rabel, des dessins de ballets au

(i) Voir Le Cdbinel dv M. Scudav. Paris, 1646, in-4 (|). 195, Bibliothcque de

TArseneil, 6774 B.L.)

(2) Voir Documents inedits... Lcllies dc Pcircsc, 1898, in-4, t- VII (p. 812) et t. II

(P- 339)-

(3) Voir Marolles, Memoires, edit, in- 12 (p. 64) et Cabinet des Estampes, Notes

manuscrites de Mariette, vol. I, fol. 344.

(4) Piece citee par le D' H.\my, Nouvelles Archives die Museum.

(5) Inventaire ghieral des ric/iesses d'art de la France... Monuments civils, t. 11. Paris,

1889, in-8 (p. 319).
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Louvre (i), un album de Heurs et de papillons au Cabinet des

Estampes (2), et de nombreuses vignettes gravies d'apr^s ses

compositions. Quelques-unes sent signees <.< Rabel inv. >•>, las

illustrations de L'Astree (3), par exemple ; d'autres ne portent

que le nom du graveur, ou sont anonymes, mais le style ne laisse

guere de doute sur I'attribution, telles les figures du Discours au

vrav du Ballet clause par le Roy..., public en 161 7 (4), la

vignette sur le titre de La Cliasse Royale (5) (1625) et aussi

les jolis culs-de-lampe places par I'editeur Firens dans le livre de

De La Roque Les Blasons (6) (1626).

Le talent particulier de Rabel pour les representations de

fleurs et d'insectes permet de supposer qu'il a du etre le maitre

de Nicolas Robert et de Henry le Roy qui, tous deux, avec des

succes divers, se firent une specialite dans le menie genre.

A defaut de renseignements precis sur I'existence et les tra-

vaux de Daniel Rabel, on connait au moins ses traits. II y a de

lui, au Cabinet des Estampes, deux portraits graves (7). L'un est

anonym e et semble n'etre qu'une copie en contre-partie du

second. Celui qui est signe « Vouillemont sc » repr6sente Daniel

Rabel comme un homme d'assez forte corpulence, au front bas,

aux machoires puissantes, mais a la phvsionomie animee par de

grands yeux scrutateurs. II est possible que, suivant un usage qui

alors n'avait pas encore disparu, Rabel se soit portraiture lui-

merae, dans un des dessins donnes pour illustrer le livre de De

(i) Musee du Louvre, salle des dessins traiifais du xvii'" siecle.

(2) Fleurs peiiites pa;- Rahcl (la 19). Voir a ce sujet une notice de M. le D' Hamv
d.ins les Notivelles Archives du Museum, 4' serie, 1901.

(3) D'Urfe, L'Astree... Paris, 1633, 5 vol. in-8 (Bibliolheque Nationale). Voir aussi

au Cabinet des Estampes, dans les notes nianuscrites de Mariette, vol. I, I'ol. 346, le

catalogue des pieces de U. Rauel.

(4) Paris, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, O-162).

(5) Paris, in-8 (Bibliotheque du Baron James de Roth.-^hiild).

(6) Paris, 1626, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, Y 320 H).

(7) Cabinet des Estampes, serie n" 3.
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PORTRAIT DE DAXIEL RABEL.
GRAVE HAR VOUILLEMOXT.

(Cabinet dcs Estampes. — Collection generate de Portraits.)

Voir page 14S
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La Serre, Les Amours dii Roy et dc la Rcine (i). On voit a

droite, dans la V' planche, iin peintre faisant le portrait de la

jeune Anne d'Autriche, et au-dessus ce meme peintre presentant

le portrait a Louis XIIL Ce peintre, est-ce Rabel? I'exiguite de

la figure ne permet pas la comparaison avec le portrait de Vouil-

lemont. D'autre part, il n'est pas bien sur que la R^gente ait

envoy6 Rabel en Espagne vers 1612.

Claude Vignon. — Le second des grands dessinateursd'illus-

trations dans la premiere moitie du xviT si^cle est Claude Vignon.

Pendant sa vogue — elle dura pres de 30 ans — « il n'v avait pas,

disait Guillet de Saint-Georges, dans une conference lue a I'Acade-

mie Royale, le 2 decembre 1690, de savants qui fissent imprimer

leurs ouvrages, sans les enrichir de ses dessins graves par de tres

habiles gens >^ (2). La meme constatation setrouve consignee dans

une notice manuscrite relative ^ Vignon, conservee i la Bibliothe-

que de I'Ecole des Beaux-Arts : « Presque toutes les estampes qui

ornent les livres de son temps ont et^ gravees sur ses desseins (3). >^

On est un peu mieux docuraente sur Vignon que sur Rabel.

Son acte de bapteme (4), date de Tours le 19 mai 1593, a ete

retrouve. Son billet mortuaire du 11 mai 1670 figure dans la

collection Reynes a I'Ecole des Beaux-Arts (5). Cette pifece

imprimee porte I'indication manuscrite que Vignon etait a son

d^ces age de 77 ans.

(i) Paris, 1625, in-4 (Bibliotheque Nationale, 704 L 36 b.).

(2) Memoires inrdiis fur /rx oi(7>rii!;es dcx mcmhres dc I'Acaiihnic royalr. Paris, 1854.

in-S, t. I (p. 278).

(3) Voii' Bibliotheque de I'Ecole des P>eaux-Arts. Ms. 55, notice sur Vignon (p. 13),

(4) Voir Revue de I'Hisloiri- dc I'Art fran(ais..., t. I (p. 55 et 56).

(5) Bibliotheque de I'Ecole des Beaux-Arts, Arch. 137. Billets d'enterrements et de

Service de Mess" de I'Academie royale de Peinture et de Sculpture qui sont morts

depuis rEtablissement d'icelle en 1648 jusqu'a I'annee coitrante. Recueillis et mis en

ordre par .\ntoine Revnes concierge de I'Academie. Le dernier billet est celui de

M"'' Revnes en 1718.



I50 LES ARTISTES.

Claude Vignon se maria deux fois et eut, selon les uns (i),

34enfants, selonles autres(2), 24enfants seulement. Malgre cette

tris lourde charge, il parait avoir pu, grace k son art, vivre dans

nne certaine aisance : il etait proprietaire de la maison, sise rue

Saint-Antoine, oil il mourut (3) et il put, en 1653, preter une

assez forte somnie k I'Acadeinie royale de Peinture et de Sculp-

ture alors dans la gene (4).

Vignon appartenait, par sa naissance, a Tune de ces families

protestantes qui constituaient, a Tours, c\ la fin du xvi° si^cle,

un groupe assez nombreux. II dut venir jeune a Paris, puisque

dans une de ses lettres (5) il se dit Televe de Jacques Bunel,

inort en 1614. Ses dispositions pour la peinture, raconte Guillet

de Saint-Georges (6), « donnerent occasion k deux religieux de

I'emmener avec eux a Rome sous pr^texte de lui faciliter les

moyens d'vperfectionner son talent, maisen effet pour y menager

sa conversion ». lis vreussirent. Cette apostasie attirasur Vignon

les faveurs du neveu du pape Gr^goire XV, lui fournit les

moyens de sejourner paisiblement en Italic et lui permit ensuite

de parcourir I'Espagne sans etre inquiete par I'lnquisition. Vignon

ex^cuta des peintures dans ce dernier pays, s'il faut en croire de

Marolles qui dit de cet artiste :

« L'Espagne en fit estat, elle en eul dii sujet (7). »

En 1 616, Vignon etait de passage a Paris et se faisait recevoir

de la Communaute des peintres (8). En 161 8, il etait a Rome on

(i) GuiLi.ET DE Saint-Georges et Mariette.

(2) Dictionvaire de Jal.

(t) Voir son billet mortuaire.

(4) Prflch-verhaiix de i'Academic royale..., t. I (p. 70 et 71).

(5) Voir Socielis des Beaux-Arts des dlfartements, t. XXII (p. 604).

(6) Memnircs ini-dits siir les oiivraf;es... Paris, 1854, in-8, t. I (p. 278).

(7) Lh're des Peintres et Graveurs. p^dition Di'Pi.ESSis, Paris, 1872 (p. 15)-

(8) Voir Ahecedario..., t. VI (p. 75).



CT.ArUK VIGXOX. 151

il tjravait des dessins de Vouet. Rentr6 en France, il travailla

tour k tour pour Marie de M^dicis, pour Richelieu, pour les

J^suites, pour les grands seigneurs, pour les libraires. Entre

temps, il revint en Italie, en 1630, charge d'un achat de tableau

pour Monsieur {i). La facilite de travail de Claude Vignon

etait l^gendaire, temoin I'anecdote d'un tableau fait en vingt-

quatre heures (2). C'est sa f6condit6 qui lui permit d'arriver a

la fortune, plutot que leprixde ses peintures. Un de ses tableaux

lui fut pay^,en 1646, par la Confr6rie de Saint-Jean-l'Evang^liste

(confrerie des libraires), la somme de 150 livres (3), ce qui

parait etre pour I'epoque un prix moyen. Vignon avait fait des

peintures pour presque toutes les eglises de Paris (4) ; il y en avait

encore une soixantaine a la fin du xviif siecle. Aujourd'hui, on

ne connait guere d'autres toiles authentiques de cet artiste que

celles du chateau de Thorigny et des musses de Grenoble,

Nantes, Tours et Toulouse. II existait au moment de la R(^volu-

tion un portait de Vignon peint par son fils. Ce portrait avait ^te

offert k I'Academie royale (5) dont le peintre faisait partie

depuis la jonction de la maitrise en 1651. On ne sait ce qu'a pu

devenir ce tableau (6).

Mais il reste peut-etre de cet artiste une autre image ignor^e.

Si Ton admet que la gravure de Bosse, qui repr^sente I'atelier

d'un peintre a la mode, correspond a une traduction exacte de

la realite, il n'y a rien d'absurde a supposer qu'il s'agit de I'atelier

du coUaborateur ordinaire de Bosse. Vignon avait alors grande

(i) Voir Lcttici dc Peinsi. Paris, 1898, in-4, t. II (p. 244, lettre du 3 juin 1630).

L'editeur, M. Tamizey de Larroque, signale en note qu'il y a a la Bibliothciiiie de

Carpentras quatre lettresde Peiresc a Vignon datees de 1630 a 1633.

(2) Voir Menwires inedils... Paris, 1854, t. I (p. 272 ct 273).

(3) Noiiveltes Arc/lives de I'Art franfiiii, i88o-8i (p. 191).

(4) Voir Iiwentiiire general des rui/esses d' Arl de la France. Paris, 18S9, in-8.

(5) Proces-verhaux de I'Academie, t. 1 (p. 354).

(6) Voir A. Fontaine, Les Collections de l' Academic royale de Peinture el de Sciilftliire.

Paris, 1910, in-8 (p. 174).
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reputation. Un poete du temps, Du Lorens, lui dedie une de ses

satires (i) et s'adresse a lui comme on parle a un maitre :

« Vignon, c'est a toy seul que ma Muse revele

« Ce qu'a beaucoup de gens ma discretion cele.

« Je suis comme tu scais soit nature ou hasart,

« Grandement amoureux des oeuvres de ton art

;

« Je nourry bien souvent mon ame par mes yeux. »

On ne pent etudier les nombrenses vignettes dessindes par

Vignon, vers 1640, pour les tragedies de Scudery, du Ryer, ou

pour XAriane de Desmaretz, sans y remarquer dans le mouve-

ment de.la composition, dans les personnages, dans les expres-

sions, un certain caractere espagnol. Cette observation suscite

aussitot I'idee de la repercussion toute naturelle du texte sur

I'artiste, et I'on sait combien grande alors fut I'inHuence espa-

gnole sur les lettres francaises. Mais, en y regardant de plus pr^s,

on arrive a croire a une inspiration directe. Quelques-uns des

personnages ont des types de Maures pris sur le vif et suffiraient

k reveler le voyage du dessinateur au dela des Pyr^n^es, si Ton

n'en ^tait instruit par ailleurs. Ce m6me caractere devait se ren-

contrer dans les peintures de Vignon, a en juger par les gravures

qui en restent (2). Quoi qu'il en soit, il est curieux de trouver,

chez un illustrateur du xvii' siecle, trace d'une influence qui,

d'une maniere gen^rale, ne se tera ^entir que beaucoup plus tard

sur I'art frangais.

Thomas de Leu. — La premiere femme de Claude Vignon

s'appelait Charlotte Le Leu (3). II n'est pas impossible qu'elle

(i) Salyre V. Voir Les Satyres dc M. du Loiois. Paris, 1646, in-4 (p. 35) (Bibllo-

theque de I'lnstitut Q 125 B). Une autre de ces satires, la XXP (p. 161), est adressee

au sculpteur Biard.

(2) Voir au Cabinet des Estampes.

(3) Dictionnaire de Jal.



;yfej«. £>'•'•« it"'"

Pl. VIII.

i>9^

y"

PORTRAIT U'AXTOINE CAKON
DESSIN ANONYME

(Cabinet des Estcimpes. — Reciieil de portraits au crayon Na 21 a. reserve.)

Voir page 153.
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fut parente du graveur Thomas de Leu, dont le nom s'^crivait

et se prononcait parfois Le Leu, puisque sur un acte debapteme

des registres de la paroisse de Saint-Barthelemy, on lit, a la date

du 23 juillet 1606 :

<.< Le dimanche XXIIP j'' dud. mois a est^ baptise Thomas

fils... leve par hon'' horn' Thomas Le Leup {stc) graveur de

figure en taille-doulce de Saint-Germain-le-Vieulx (i) ».

Cette piece est jusqu'icile seul document d'archives (2) connu

oia il soit fait mention de Thomas de Leu. Le nom de cet artiste

est cel^bre, mais son histoire est ignor^e. On ne connait ni le

lieu, ni la date de sa naissance. On ne sait pas meme s'il etait

beige ou francais. Dans le doute, les deux pays le r^clament. On
Taclasse dans le Dictionnaire des artistesflamands de VVurzbach.

Mais on pent aussi bien soutenir qu'il etait originaire de la

region de Beauvais. II est probable, en efFet, qu'il s'est form^

dans I'atelier de Jean Rabel, peintre-dessinateur n^ a Beauvais,

et Ion sait, par Thomas de Leu lui-meme, qu'il etait gendre

d'Antoine Caron, un autre peintre de Beauvais. Son nom est

joint \ celui de Caron sur certaines gravures de livres (3) et il

est uni a celui de Jean Rabel dans un sonnet du temps (4).

« Haste moy, mon Rabel, et fais que ce ponraict

« Ainsi que je le veux soit incontinent faict

;

« Qu'un desir de paroistre a ce sucjest te pousse.

« Depesche le moy vistei et le bailie a De Leu
« Aung bien ay-je fait entre ses mains un voeu

« D'en porter dessus moy I'image en tailledouce. »

Ces derniers vers prouvent que les petits portraits graves par

de Leu se placaient dans un portefeuille, comme aujourd'hui une

(i) Dutionnanc de Jal.

(2) Comme document d'un autre ordre, il n'y a suere a signaler que quelques

planches de cuivre au Musee d'Angers.

(3) Yo\r Tmagr^ ou Tableaux de platle peiiilure des Deux Phihslrates. Paris, 1614, in-fol.

(4) Voir Guillaume DU Peyrat, Essais poHiques. Tours, 1593 (Amours, livre [,

sonnet 139).
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photographic. II en fit cent *.< de la cour » et « du dehors » dans

des « ronds » et d'un <.< burin doux », raconte Marolles dans le

Livre des peintres et gravetirs (i). <-< Burin doux » n'est sans

doute ici que I'^quivalent du mot « taille-douce », sinon le qua-

lificatif serait mal choisi. II n'yarien dedoux, demievre, de fondu

dans le talent de cet artiste. Ses tallies sont fines, serr6es, nettes

et trac^es d'une main ferme.

Thomas de Leu a fait tour a tour des copies de gravures

flamandes et de gravures italiennes, et il a employe son burin a

traduire des dessins de tendances diverses. Son oeuvre pr^sente

souvent la meme variete que ses modules. Sa touche est lourde

et sombre avec Ferret (2); elle est claire et superficielle avec

Caron (3). Mais lorsqu'il s'agit de portraits, de Leu a su se creer

line mani^re si personnelle, si expressive, si parlante, que quel

que soit le peintre, le vrai portraitiste est ici le graveur. Tous

ces portraits difFi^rent et pourtant on les sent faits par le meme
artiste. Qu'il s'agisse du roi on d'une princesse, d'un enfant ou d'un

vieillard, Thomas de Leu salt saisir et souligner le trait caracte-

ristique d'une physionomie. Ce sont probablement ses gravures

qui ont popularise le type classique de Henri IV et les mines

fieres et sombres des vieux Huguenots irreconciliables. L'une de

ses tailles-douces est celfebre pour le distique qui explique I'ab-

sence de mains du personnage represent^ (4;. Dans d'autres, au

contraire, les mains semblent gravees expres pour ajouter ii

(i) liditioa Dltplessts. Paris, 1872, in 12 (p. 36).

(2) Jacques Perret, Des Forlirtcation^ el Ariifices, s. 1. n. d. (ihot), in-t'ol. (Bib'.io-

theque de I'Histoire du Protestantisme fiaiKpais, 11° 396.)

(3) Imnges 011 Tableaux de platle peinture ties Deux Phitostrates. Paris, 1614, in-fol.

(Edition de 1617 au Cabinet des Estampes.)

(4) Voir La Main ou CEuvres poetiqttes fails sur la main d'E. Pasquier aiix grands

jiiuis de Troye^ Paris, 1610, in-8 (Bibliotheque du Baron de Rothschild). Le distique

est :

« Nulla hie Pacchasio manus est. Le.x Cincia quippe

« Caussidicos nullas sanxit liahere manus. »
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I'expression, tant les veines sont saillantes et I'ossature bien

accusee.

La pi apart des portraits burines par Thomas de Leu fiirent

destines a orner la premiere page d'un livre. C'est Ici 011 on les

retrouve, et ces livres sont encore la seule source de renseigne-

ments sur ce gravenr.

C'est parce qu'on voit un portrait signe par de Leu en tete

des Po'cincs de P. de Brach, publies a Bordeaux en 1576, qu'on

fixe a 1560 environ la date de sa naissance. Et c'est pour una

raison analogue qu'on suppose qu'il dut mourir vers 16 14. Dans

cette periode s'echelonne une production de 500 et quelques

pieces. Thomas de Leu aurait done grave une douzaine de plan-

ches par an. C'est le taux moyen. Du reste il v a, dans le norabre,

des oeuvres attribuees seulement a de Leu et qui ne sont pas de

lui. Ainsi Robert Dumesnil dans Le Peintre-Gravenr Fraii-

cai's (i), classe dans cette categoric les 33 vignettes du Civitas

Vert (2), livre publie en 1609. Mais le frontispice seul est sign^

« Thomas de Leu fecit ». Les autres planches sont anonymes, et

n'ofFrent aucun trait commun avec ce frontispice. An contraire,

si Ton rapproche la deuxieme figure de ce livre de celle des

« Heures » dans les Jad/c/iiix de plattc peinture des deux Phi-

lostrates (3),' on ne pent s'empecher de noter une certaine res-

semblance
; c'est le meme gracieux et tournovant essaim de

danseuses ailees. Cette seconde gravure est egalement anonyme

;

toutefois, dans le livre ou elle se trouve, se rencontrent des

planches de Thomas de Leu et de Jaspar Isac et c'est du faire

de ce dernier qu'elle se rapproche (4) le plus.

( i) Paris, i835-'87i, in-8, t. X (p. 46, jy et 51).

(2) Df.lbene, Civitai Veri. Paris, 1609, in-fol. (Bibliothcque de I'lustitiit, O. 44).

(3) Paris, 161 5, in-fol. (Bibliothcque Nationale, Z. 559.)

(4) Si I'attribution a Jaspar Is.\c est e.xacte, ces pianches seraient parmi les plus

interessantes de I'lvuvre de ce <jra\'eiir; mais il est bien possible qu'il n'v ait ici que

copies d'esrampes italicnnes.
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L'etude des illustrations dues a Thomas de Leu permct une

autre rectification. Robert Dumesnil (tome X, page i66) date

de 1594 les planches des Fortifications... de Perret (i), livre paru

sans lieu ni date. Ce millesime s'applique en r^alit^ au sifege de

Paris represent^ sur le frontispice. Les figures n'ont pu etre gra-

vees qu'en 1600-1601 puisque les amies de Marie de Medicis y

sont accotees a celles d' Henri IV, et que d'autre part il n'y a

aucune allusion a la naissance d'un dauphin.

Enfin le fait de trouver, sur le titre d'un volume public a

Venise en 1607, les Lettres d'Isabella Andreini {2), un embleme

sign6 « Th. de Leu fecit •>•>, laisse supposer soit que cet artiste

fit a cette epoque un voyage en Italic, soit que sa renonimee fut

assez grande pour le faire jouir de son vivant de cette gloire qui

commence aux frontiferes.

La plus grande partie de I'oeuvre de Thomas de Leu a et6

cataloguee par Robert Dumesnil dans Le Peintre-Graveiir

Francais. Une etude plus complete sur la vie de cet artiste et

ses travaux avait ete preparde en 1667 par un critique d'art,

M. Arnauldet. Jal, dans son Dictionnaire Critique de Biogra-

phie et d'Histoire, en annonce la prochaine publication. Sans

doute la mort vint arreter I'entreprise. Que sont devenus les

documents r^unis par M. Arnauldet? On I'ignore au Cabinet des

Estampes, oij cependant Ton conserve une epave du livre pro-

jete, le frontispice. Cette gravure est signee « C. M. del. et

sculp. 1866 » et I'auteur Ch. Meryon a su y 6voquer le souvenir

des meilleurs portraits graves par Thomas de Leu.

Leonard Gaultier.— La vie de Leonard Gaultier est encore

moins connue que celle de Thomas de Leu. On suppose que cet

(i) S. 1. n. d. (1601), in-fol. (Bibliotheque de la Societe de I'Histoire du Protestan-

tisme frangais.)

(2) In-4. Voir Bibliotheque de M. itmile PicOT.



LEONARD C.AL'LTIER. 157

artiste etait d'origine allemande et qu'il naquit a Mayence. On
base cette opinion sur nne vaa;ue tradition et sur le fait que

Leonard Gaultier a signe quelquefois ses planches « Gaiter >>.

Mais un hoinme de race germanique eut vraiserablablement ecrit

« Walter ». De plus, a v regarder de pres, on s'aper9oit que

generalement le mot « Gaiter » est suivi d'un point, ce qui indi-

que une abreviation du terme Galterus, traduction latine du noni

francais de Gaultier (i).

La plupart des biographes font naitre ce graveur en 1551
;

c'est encore ici une erreur. Renouvier, dans son livre Des types

et des inaiii'cres des niaitres gyaveurs (2), a cite, apres Mariette,

une piece publiee en 1580 qui porte, jointe au monogramme de

Gaultier, la mention <5: ^-Etatis XIX ». Sa naissance doit done se

placer entre les annees 1561 et 1562.

Reste a voir si Ton pent faire concorder avec cette date I'as-

sertion de Mariette qui fait, de Gaultier, un eleve de Delaune (3).

II n'y a rien d'impossible ; seulement comme Delaune a quitte

la France en 1572, c'est a Strasbourg que Gaultier aurait fre-

quente son atelier. Une observation d'un autre ordre tendrait a

confirmer ce sejour possible a Strasbourg : II v avait, dans cette

ville, a la fin du xvi'' siecle, un graveur sur bois tr6s habile,

Tobias Stimmer (4), et, entre ses bois (5) et les tailles-douces

de Leonard Gaultier, on reraarque un certain air de ressemblance

qui frappe d'autant plus que, si Gaultier fut I'elfeve de Delaune,

jamais il n'atteignit a la grace de ce niaitre. II est vrai que

(i) 11 y a du reste des gravures de Gaultier signees sans abreviation « Leonar-

dus Galterus fee. ». (Voir Xagler, Die Monogrammislfii.')

(2) Montpellier, 1S56, in-4 (2° partie, p. 50 et 52).

(3) Abeci'diirio, Paris, 1851, in-8, t. II, p. 287.

(4) Tobias Stimmer fut tres admire par Rubens qui disait avoir beaucoup appiiscn

copiant les gravures de cet artiste.

(5) Comparer la piece de Stimmer reproduite dans Kutsclimann, Geichichlc iler

deutschcn ILluUration. Berlin, in-4, iQOO (p. 73), et les Piop/ii-tes <ie la Bible de Frizox
(Paris, 1621, in-fol.).
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I'influence allemande a pu aussi bien s'exercer sur Leonard Gaul-

tier par I'intermediaire de gravures; ainsi il faudrait s'expliquer,

dans I'ceiwre de cat artiste mysterieux, ces etranges figures de

prophetes au type court, trapu at puissant qui rappellent a la

fois (celle de Nahum surtout) des types d'Albert Durer et ceux

des ecoles germaniques relevant de la tradition bourguignonne.

Par sentiment plutot que par conviction motivee, Ranou-

vier crovait a rorigine francaise de L. Gaultier. L'auteur d'un

essai de catalogue de I'oeuvre de ce graveur, E. Bare (i), partage

catte opinion, et meme tient Gaultier pour Limousin, en raison

de son prenom de Leonard, trfes commun en cette province. On

pent citer a I'appui, quoique I'argument ne vaille pas mieux,

ces vers places au bas d'un des bons portraits graves par cat

artiste (2) :

« Si le burin eust peu en gravant ce visage

« Representer au vray I'ame de ses escrits,

« Tout le nionde dirait admirant cet ouvrage

« Heureux le Limousin qui a de tels esprits. »

Tout ce que Ton sait de certain sur Leonard Gaultier, c'est

qu'il v^cut et travailla en France. II semble y avoir ete tres

apprecie comme illustrateur de livres. Dans le premier tiers du

XVII'' siecle, il est pau d'ouvrages qui ne contiennent quelque

vignette de sa main. Sa vogue persista apres sa mort puisque Ton

retrouve das frontispices de Gaultier j usque dans des volumes

publics en 1653 (3). II fut sur ce point I'emule et le rival de

Thomas de Leu auquel il ressemble avec quelque chose da plus

(1) \o\y Bulletin des Beaux-Arts. Annees 1883-1886.

(2) Portrait de Pierre UE Besse, dale de 1618 (Voir Bibliotheque de I'Arsenal.

Portefeuille n" 130, portrait n° 19).

(3) Par example dans I'ouvrage de Duchesne, Histoire des Papcs et souvernins

Chefs de I'EgUse. Paris, 1653, in-fol. (Voir Bibliotheque de I'lnstitut, t. 33), le fronti-

spice est signe < L. G.\ultier » et au verso de la page suivante se trouve le portrait

du Cardinal de Retz grave par Nanteuil. II s'agit d'une troisieme edition.
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dur, de plus sombre, et plus d'imagination inventive. En outre,

tandisque de Leu travailla presque uniquement pour les libraires

parisiens, Gaultier grava autant pour Lyon que pour Paris. La

derniere des signatures de cet artiste qui soit datee, est de 1628.

On suppose done qu'il dut mourir peu de temps aprfes, vers 1630.

Dans quelle ville? On I'ignore, comme on ignore tout des paren-

tis possibles de Gaultier. II y a eu beaucoup de Gaultier, soit

parmi ses conteniporains, soit dans la generation qui le suivit, et

quelques-uns sont celebres, ainsi le sculpteur Germain Gaultier,

neveu de Germain Pilon et beau-frere de Mansart, et le musicien

Denis Gaultier (i). Mais on n'a jusqu'ici retrouve aucun acte

public, aucun document d'archives 011 figure le nom de Leonard

Gaultier. En attendant qu'un heureux hasard revele enfin quelque

chose sur sa personne, on peut se demander si toute cette

absence de renseignements ne denote pas qu'il s'agit d'un pro-

testant. II y avail a Lvon, en 1625, un libraire nomm^ Gaultier

qui parait etre le meme qu'un certain Bernard Gualterius installe

a Cologne de 1626 a 1647. Ne serait-ce pas un fils de Leonard

Gaultier? et n'est-ce point quelque motif d'ordre religieux qui

I'aurait forc^, comme un autre libraire de Lyon, Jean de Tournes,

a transporter son « officine » sous des cieux etrangers?

Leonard Gaultier est rest^ connu surtout comme I'auteur

de cette collection de petits portraits graves qu'on appelle la

Chronologie Collee. Mais il y a bien autre chose dans son

oeuvre qui m^riterait d'etre syst^matiquement catalogue et etudie.

Des maintenant, si Ton examine par ordre de dates les figures de

livres gravees par Gaultier, on remarque certaines phases dis-

tinctes dans revolution de son talent. Parti d'une premiere inspi-

ration italienne,due sans doute aDelaune, Leonard Gaultier s'en

(i) Auteur de chants pour luth reunis daas un recueil manuscrit (conserve a la

Bibliotheque de Berlin) qui contient des dessins originaux de Bosse, de Nanteuil et

de Le Sueur.
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d^gagea bient6t, subit une influence allemande, puis celle de

Thomas de Leu et revint enfin au genre italien dans ses der-

niers travaux. Peut-etre I'universelle renommee du jeune Callot

^veilla-t-elle chez le vieux maitre un sentiment d'emulation?

Toujours est-il qu'en 1625 les vignettes du roman de Barclay

L'Argenis (1) indiquent, chez Gaultier comme un renouvelle-

ment de sa maniere et sont concues dans un style plus italo-

classique que celui de ses compositions precedentes.

Une des pieces de I'oeuvre de Leonard Gaultier revele un

trait de son caractere : I'homme etait modeste. Au bas d'un de

ses meilleurs portraits, celui de Josias Berault, fait en 16 14, est

inscrit ce quatrain (2) :

« La plume et le burin combattent pour ion livre,

« Et te donnent un rang antra les beaux esprits :

« Mais le graveur se plaint qua les-traits de son cuivre

« Dureront moins qua ceux de tes doctes ecrits. »

Le graveur se trompait, c'est son ceuvre qui a survecu.

Michel Lasne. — Avec le graveur Michel Lasne, on sort un

peu de I'obscurit^ qui enveloppe la vie des premiers graveurs

frangais du XVII'' sifecle. Tout d'abord on connait sa physionomie :

on possede un portrait de Lasne grave par Habert d'apres une

peinture de Le Brun. C'est I'image d'un homme de 72 ans, dit

I'inscription du tableau, mais qui ne porte pas cet age et qui,

sous la fatigue des traits, apparait encore comme le joyeux vivant

qu'il fut jusqu'a son heure derni^re. On sait qu'a en croire les

mechants propos du temps, Lasne se serait plu, comme certain

poete raille par Boileau, a « charbonner » de ses oeuvres «.< les

murs d'un cabaret ». II mourut tr^s endette, ainsi que permet

(i) Barclay, Ai\!(enh, Paris, 1625, in-S (Bibliotheqiie Xationale).

(2) Bibliotheque de I'Arsenal. Portefeuille 130, n" 18.
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de le constater une piece relative a one contestation de juridic-

tion survenue lors de son deces (i).

Michel Lasne etait le fils d'un orfevre de Caen (2). Long-

temps on a admis, sur Tindication mise au has de son portrait,

qu'il etait ne en 1596. Mais il resulte de recherches faites siir les

registres paroissiaux de sa ville natale que la naissance de ce

graveur doit etre anterieure a I'annee 1590. C'est a cette annee-1^

que remontent les premiers registres conserves et ni a cette

date, ni dans les vingt annees suivantes, on ne trouve mention d'un

Michel Lasne. A la date du 24 mai 1596, figure bien un Lasne

fils d' « argentier >•>
; mais les prenoms sont Jean-Etienne, et il

s'agit tr^s probablement de rhomonyme du graveur celebre,

J.-E. Lasne, graveur lui-meme et dont on ignorait, jusqu'a cette

constatation, le pays d'origine et le degre deparente avec Michel

Lasne (3).

On ne sait 011 Lasne fit son apprentissage. La premiere piece

signee de son nom est le frontispice d'un livre public a Rouen

en 161 1 (4), copie dune planche de Thomas de Leu. D'autre part,

I'imitation de Leonard Gaultier dans les debuts de Lasne a fait sup-

poser qu'il futl'dleve de cet artiste. Mariette (5) dit qu'il passa les

annees 161 7, 16 18 et 1619 a Anvers oii il travailla probablement

dansl'atelier desGalle,peut-etre meme dans celui de Rubens (6).

(i) Voir uii arret du Coiiseil prive du ii Janvier 1668 defendant dans I'espece, « au.\

commissaires et officiers du Chastelet de faire aucuns scelles, invenlaire... ». Lasxk

etant loge au Louvre lelevait de la juridiction de la prevote de I'Hotel.

(2) Le Musee de Cluny conserve une astrolabe signee : « Michael Asineus aurife.\

Cadomi 1602 ».

(3) Voir A. Decauville-Lachenee, Le giuveur cuennais Michel Lasne, Caen, 1889,

in 8 et Ch. Marioxneau, jf. El. Lasne, Bordeau.x, 1887, in-8.

(4) MONTLY.\RD,j)/r//(()/()i,'/i-, Rouen, i6n,in-8 (Bibliotheque de I'Universite R.r. 24).

Le meme frontispice signe par Tfi. de Leii se trouve dans I'edition de Paris de 1600.

(5) Voir Ateic'daiio (II, \i. 162) et Aknahldet et Uni'i.Essis, M'uhci Lasne Je Caen,

Caen, 1856, in-8.

(6) Ce qui le prouve, d'apres Renouvilk {Des /v/>es el des manieies , Montpellier,

1856, in-4, 2'' partie, p. 130), c"est un frontispice grave par L.\sne d'apres Ribens en

II
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A partir de 1620, Lasne est a Paris et il semble que des lors

il n'ait plus quitte cette ville. 11 occupe successivement deux

logements, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Severin en 1622 et

paroisse Saint-Benoit en 1625 (i). C'est dans ce dernier local

qu'en 1629 il collabora avec Callot pour la gravure du sifege de

La Rochelle et que, vers 1632, il s'associa avec Isaac Briot pour

la vente de certaines estampes marquees de leur double

« excudit » (2).

En 1633, par brevet du 28 mars, Lasne est honore dun loge-

ment an Louvre (3). Cette faveur lui est accordee « en consi-

deration de I'experience qu'il s'est acquise en son art », et c'est

d'autant plus une faveur que Lasne est vraisemblablement le

premier graveur qui obtint ce traitement. Desormais, dans les

actes administratifs, il n'est plus qualifi^ de « marchand-graveur

en taille-douce *, mais de « graveur et desseignateur ordinaire du

Rov ». De plus, par deux fois, en 1637 et 1648, il regut conhr-

mation de la survivance du droit de logement pour sa veuve (4).

Lasne mourut au Louvre a la fin de 1667. II y avait cinquante-

six ans qu'il gravait.On evalue en general son oeuvre a 700 pieces

;

le catalogue chronologique (5) en est encore a faire et il est pos-

sible qu'il comprenne un nombre d'estampes plus elev6. Lasne

fut un travailleur tres f^cond, toujours charge de commandes. Des

1621, Peiresc, dans une de ses lettres, parlant d'un frontispice,

dit : « nous le ferons graver par Michel Lasne qui expedie promp-

1620. Mais ceci n'implique pas la presence de Lasne a Anvers, car Rubens avait depuis

1619 un privilege pour faiie graver sesoeuvres a Paris par qui bon lui semblait.

(i) Dictionnaire de Jal.

(2) Voir Robert Dumesnii,, Le Peintre-Graveur franfui-^, Paris, 1835-187 1, in-8, t. X

(p. 238 et 239).

(3) Archives de rArt fran(ais..., t. Ill, p. 263.

(4) Archives de PArtfraufais, t. Ill, p. 264 et 265.

(5) II V a un'essai de catalogue dans les Notes manuscrites lif Marieiie au Cal)iiiet

des Estampes et un catalogue des oeuvres de Lasne conservees a Caen dans I'ouvrage

de M. Decai'ville-Lachenee, precedemment cite.



PL. XIII.

PORTRAIT PEixT PAR CL. MELLAN, grave, par G. EDELINCK.

Perkault : Les Homines Illuslrcs. — In-folio. Paris, 1696-1700.

Voir page 163.





CLAUDI': MKLLAN. 163

tement sa besogne et ne fait pas mal >^ (1). C'etait bien s'y

connaitre, car Lasne, alors un debutant, allait devenir un des

graveurs eu vogue sans qu'aprfes trente ans de succ^s, il y ait rien

a ajonter ou a retrancher au jugeraent de Peiresc. Lasne hit un

bon dessinateur et un habile graveur ; niais il ne sut pas se creer

un genre personnel. Quoiqu'il soit souvent I'auteur des dessins

qu'il grave, il rappelle toujours quelque autre maitre. 11 essava

de rivaliser avec Mellan dans I'emploi de la taille unique ; c'etait

ignorer que le proc6d(5 exigeait une virtuosite qu'il n'avait pas. II

imita bien d'autres manieres, depuis celle de Gaultier et des Galle,

jusqu'a celle de Van Dvck ou de Nanteuil, et n'v reussit pas

mieux. Callot est peut-etre le seul artiste du temps qui semble

n'avoir pas eu d'influence sur la maniere de graver de Lasne
;
le fait

etonne d'autant plus que les deux homines furent etroitement

li^s d'amitie. C'est dans les oeuvres ou il s'inspira surtout de lui-

meine que Lasne est le meilleur. Par exemple, dans le Saint Paul

de la Bible de Frizon (2), dans un portrait de Richelieu jeune (3),

dans un portrait de Louis XIII (4) et dans quelques autres.

Claude Mellan. — Lorsqu'en 1696, Charles Perrault fit en

quelque sorte le denombrement des gloires du siecle finissant, en

publiant son livre Les Hoiiuiies illiistres qui out pani en

France pendant ce siecle (5), il placa dans cette galerie quatre

graveurs : Callot, Nanteuil, Chauveau et Mellan. L'ouvrage

contient 101 portraits (6). Celui de Mellan est I'ffiuvre d'Ede-

(i) Z.t'/Z'V.'. de I'ciiesc, documents inedits. Paris, 1898, in-4, t. VII, p. 492. (Lettres an

Chevalier de Barclay du 8 septenibre 1621).

(2) Paris, 1621, in-fol., p. 685.

(3) Voir II sacro Heroe..., Paris, 1626, in-4 (Bibliotheque de llnstitut, Q. 169 a).

(4) Voir Balzac, Le Prince, Paris, 1631, in-4 (Bibliotheque Sainte-Genevieve).

(5) Pari-^, 1696-1700, in-fol. (Voir Bibliotheque Nationale L n 11 .\, t. II, portraits 50

et 51).

(6) Et meme 103, si ron compte les portraits ajoutes pour rcniplacer ceu.\ de 1'as-

c.\L el d'ARNAi'LD que la Censure fit enlever.
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linck ;
il est fait d'apres une gravure de Mellan, faite elle-m^me

d'apres une peinture ou I'artiste se representa liii-menie quand il

tftait a Rome en 1635 (i), autant de raisons pour que le portrait

soit ressemblant. C'est une fine et intelligente tete d'artiste, a la

physionomie ouverte, au regard droit et fier, au sourire un peu

railleur. L'expression repond a tout ce que Ton sait sur le carac-

t^re de ce petit homme vif et spirituel ; c'est bien le mdme qui

disait dans I'une de ses lettres, a propos de quelques refus de

commande : « J 'ay perdu I'amitie pour ne pas prendre I'argent

de certaines personnes (2). »

Nul n'a jamais mieux manie le burin et avec un talent plus

personnel que Claude Mellan. Sa qualite de fils de chaudronnier

I'a-t-elle mieux prepare que tout autre graveur a savoir faire

parler le cuivre? En tout cas, il a reussi a exprimer des choses

exquises et dune grace et dune puret^ qui font penser a la fois

a Poussin et a Racine : Telle, par exemple, cette pkmche 011 la

Reine des Cieux et la reine de France se presentent nuituelle-

ment leurs fils et ou chaque mere semble dire tout bas : mon fils

est le plus beau (3).

Ce grand talent n'eut rien d'une inspiration prime-sauti^re et

native. Les premieres estampes de Mellan, des figures de livres

publics entre 16 19 et 1624, sont loin de faire pressentir ce qui

sera plus tard la manifere caracteristique de cet artiste. Les illus-

trations de la Bible de Frizon (4) sign^es « Mellan inv. et scul. »

different peu de celles des pages precedentes gravees par Lasne,

sauf qu'elles sont moins bonnes. C'est precisement cette ressem-

blance qui a fait penser que ces deux graveurs devaient etre

eleves du meme maitre, Leonard Gaultier. Cependant, puisqu'on

(i) Voir Cabinet des Estampes (serie N 3).

(2) Voir Archives de I'Arl Fnuifah, 1850, in-8 (p. 264 a 266. LetUe a La-NGLoi^ datce

d'Aix, le jour de Carnaval 1637).

(3) Voir Cabinet des Estampe-;. Giuvres dc Mellan, E d 32.

(4) Paris, 1621, in-l'ol., p. 794.
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en est reduit ici aiix hypotheses, il parait plus plausible d'ad-

mettre que Mellan a du frequenter I'atelier du dessinateur

Daniel Dumonstier. On voit en effet en tete du livre Pro sacra

monarchia... de CoefFeteau, public en 1623 (i), un portrait de

I'auteur grav6 par Mellan, d'apr^s Du Monstier, at Ton pent

remarquer une certaine correlation entre le burin de I'un de ces

artistes et le crayon de I'autre.

Mais ses vrais maitres, Mellan les trouva ^ Rome : Ce furent

Villamene et Poussin. II apprit de Villamene, sans jamais

tomber dans son emphase, I'emploi de la taille imique et le secret

des beaux efFets qu'on pent en tirer. II dut a Poussin le gout d'un

dessin pur et I'amour des proportions harmonieuses. Sans doute

il n'y eut probablement pas entre ce peintre et Mellan des rap-

ports directs — du moins leurs biographes n'enparlent pas— mais

ils ne purent s'ignorer et, que le graveur I'ait voulu on non,

il a laiss^ percer dans ses oeuvres comme un reflet des tendances

de son illustre compatriote. An contraire, quoiqu'il soit etabli que

Mellan a beaucoup frequente a Rome I'atelier de Vouet, I'in-

fluence de cet artiste sur lui parait tres superficielle. Mellan tira

d'autre part un certain profit de la tache difficile de graver les

dessins ^ peine esquisses du Bernin.

Son sejour ^ Rome dura douze ans, de 1624 h. 1636. C'est de

cette epoque que date sa reputation comme illustrateur de

livres. Vers 1630, sa signature apparait sur les frontispices des

oeuvres des plus grands personnages remains, h. commencer par

celles du cardinal Bentivoglio et du Pape Urbain VIII (2).

Mellan revint en France en 1635 ou 1637. M. Gonse (3) croit

que ces deux dates correspondent a deux sejours successifs faits

(i) Paris, 2 vol. in-fol.

(2) Urban! P. P. VII I Pocmata. Rome, 1631.

(3) Gazelle des Beaux-Ails, annee 1888, t. I (p. 455 et suivantes) el t. II (p. 177 et

304)-
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a Aix, chez Peiresc, ou le graveur « s'arrfita, comme il le dit dans

line de ses lettres, pour graver une chose fort nouvelle » (i), las

cartes des phases de la Lune. Ces planches, destinies a I'ou-

vrage de Gassendi, portent en effet les milldsuTies de 1635 et de

1637.

Mellan arriva a Paris vers 163S. II y rentrait precede d'une

reputation deja assez grande pour qu'on ait essaye de I'attirer a

Londres, a la cour de Charles I". II fut, selon toute apparence,

attache de suite aux travaux de I'lmprimerie Royale dont la

creation venait d'etre d6cidee et qui devait comporter vingt

presses k imprinier en taille-douce (2). C'est la que Mellan donna

ce qu'il fit peut-etre de meilleur.

A partir de 1644, ce graveur figure sur les etats « de la

Maison du Roy » d'abord et jusque vers 1656 aux gages de

30 livres, puis de 1656 a 1688, aux appointements de 400 livres,

comme Nanteuil. Mellan avait du k son talent d'etre loge aux

galeries du Louvre; il y mourut le 3 septembre 1688, des suites

d'une chute, a 90 ans. La lettre de part conservee dans la col-

lection Keynes (3), dit 85 ans, 7 mois, 17 jours. Mais, en depit de

ce luxe de precision, I'indication est erronee. L'acte de bapteme

de Mellan, retrouve sur les registres paroissiaux de Saint-Vulfram

a Abbeville, porte la date du 23 mai 1598 (4).

Mellan travaillait vite, trop vite au jugement d'un de ses

clients qui lui fit un proces (qu'il perdit d'ailleurs) pour avoir

execute en six semaines une gravure pay6e 1600 livres (5).

Cependant, jamais cette rapidite dans I'execution n'a nui au

(i) Voir Art/lives de VArl Francais, 1850 (p. 264-266. Lettre a Langi.ois du « Jour

du Carnaval 1637 »).

(2) Voir ci-apres IV" partie, chap. I.

(3) Bibliotheque de I'Ecole des Beaux-Arts, Arch. 187.

(4) Voir Delignieres. Recherchea sur les ,i;raveurs dAbbeville, Paris, 1886 (p. 8 et

suivantes).

(5) Abeceii'irw,YA\-\'!„ [H54-1860. t. Ill (p. 365).



Pl. XIV.

DESSIN DE CL. MELLAN

(Cabinet des Estampes. — Recueil de frontispices. Kb. 123.)

Voir page 167,
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m^rite de I'ouvrage. Peut-etre fiit-elle plus apparente que r^elle.

L'oeuvre de Mellan, en eftet, n'atteint pas 500 pieces (1); c'est

peu si Ton tient compte de la grande longevite de I'artiste.

Mellan fut tres bon dessinateur, mais il etait encore meilleur

buriniste. Selon une remarque de Ch. Perrault, ses gravures

avaient \< plus de feu, de vie » que ses dessins, ^< centre ce qui

arrive a tons les autres graveurs ». C'est bien 1^ la traduction de

rimpression eprouv6e en voyant cote ci cote, dans un album du

Cabinet des Estampes (2), la gravure et le dessin du frontispice

compost par Mellan, pour I'edition francaise des pofemes

d'Urbain VIII.

On a dit que les oeuvres de Mellan marquaient un retour k la

logique, a la simplicite, au naturel. Ce n'est pas retour, c'est

plutot aboutissement qu'il faudrait dire. La simplicite de Mellan

est faite de I'elimination, syst^matique et longtemps etudiee de

toute complication inutile, c'est celle de I'ordre dorique et non

celle dune poutre equarrie.

Abraham Bosse. — De tons les illustrateurs de livres fran-

gais au temps de Richelieu et de Mazarin, Abraham Bosse est

certainement le plus connu et le plus populaire. Sa biographic

n'en ofFre pas moins de nombreuses lacunes. Quand on a ajoute

aux dates de sa naissance et de sa mort — 1602- 1676, — qu'il est.

le fils d'un tailleur de Tours, qu'il vint, vers I'age de 17 ans, se

fixer a Paris, qu'il travailla beaucoup et que la fin de sa vie fut

assombrie par sa querelle avec I'Academie royale de Peinture

et de Sculpture, on a resume, presque tout ce que I'on sait de

son existence et de son histoire.

Bosse appartenait ci la religion « pretendue reformee ». On

(i) A. MoNTAiGi.ON, Catalogue laiumm- de I'CEuvre de Mellan, Abbeville, 1856, in-8.

(2) Cabinet des Estampes (K b-123).
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suppose qu'il fit son apprentissage (i) chez son parent at coreli-

gionnaire, le graveur marchand d'estampes, Melchior Tavernier,

6tabli « en I'isle du Palais ». C'est chez cat editeur que parurent

ses premieres oeuvres. On na remarque cependant aucuna res-

semblanca antra les gravures da Bossa at las gravures de Taver-

nier faites k I'^poque oij Bosse pouvait se trouver dans son

atelier, celles de la B/'b/e de Frizon, par example (2). Avec
beaucoup plus de fondements, les principaux biographes de

Bossa, MM. Duplassis et Valabregua, rapprochent les travaux de

ca graveur da caux de Merian et de Crispin de Passe qui, tons

deux, sejournerent a Paris au temps de ses debuts. Mais Bosse

lui-meme a parl^ (3) des influences qui ont contribu^ a la for-

mation de son talent da graveur, et pour maitres il reconnait

avant tous autres Frisius (Simon de Vries) et Callot.

II n'y a aucune raison pour mettre le fait an doute. D'abord

parce qu'on retrouve dans toute I'oeuvre de Bosse un reflet, une

combinaison en quelque sorte, de la maniere de graver des deux

artistes dont il sa reclame. Ensuite, parce que paut-Stre le plus

grand defaut de Bosse fut-il d'etre en toutes choses « un pen

plus sincere qu'il ne faut ». Le ton de ses traites, de ses billets,

da sas lettres (4) et jusqu'a son Venture- nette et claire, donnent

I'impression d'un parfait honnete homme, non pas au sens de ce

terme au xvii° siecle, mais bien comma on I'entend aujourd'hui.

Ce qui manque a Bosse, c'est la grace et la politessa mondame
;

de la sans doute sa reputation de mauvais caractere. £)tait-ce un

homme sans culture? Certainement non, car Bosse fait preuve

dans sas ecrits d'une instruction plus soignee que celle da beau-

coup d'artistes ses contemporains. Toutefois, pour pen^trer sa

(i) Dictionnaire de Jal.

(2) Ln Saincie Bible Fraiifohe, Paris, 1621, in-fol. (p. 9 et 448).

(3) A. Bosse, Traile da manihes de graver..., Paris. 1645, in-12.

(4) Voir Bibliotheque de I'Kcole des Rean^-Arts. Ms. n° 49.
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Veritable personnalite et connaitre un pen sa nature intinic, il

manque un element important : son portrait.

Le fait semble incroyable a une ^poque fort riche en portraits

d'artistes et ou la mode durait encore, pour le peintre ou le gra-

veur, de se representer lui-meme en quelque coin de I'une de

ses oeuvres. Aussi a-t-on pense que Bosse pouvait s'etre conforme

a ce vieil usage. On a donne quelquefois, pour le propre portrait

du graveur, un des personnages de la planche «.< Le Noble Pein-

tre >^ (i), mais sans motiver cette opinion. A chercher dans cette

voie, puisque Bosse ne s'est jamais pose en peintre, il est plus

rationnel d'examiner celles de ses estampes qui ont trait a la

gravure. Ne serait-ce pas lui, ce jeune homme, au visage doux

et intelligent, qui dans « L'Imprimerie en taille-douce >-• (2) sur-

veille le tirage d'une piece, ou qui dans « L'Atelier du Gra-

veur » (3) taille laborieusement un cuivre? Ou bien plutot, ne

faut-il pas le voir dans cet homme, au seuil de la vieillesse, qui,

dans « La Benediction de la Table », preside une table couronnee

d'enfants? Bosse a eu 10 enfants, et, sur cette gravure, Ton

compte aussi 10 gar^ons ou lilies groupes autour de leur p^re et

de leur mfere (4).

Dans ces trois estampes, le personnage vise est represent^

soit assis, soit peiiche de facon a dissimuler sa stature. L'attitude

pent etre intentionnelle. C'est une indication, et voici, proba-

blement, I'explication de I'absence de tout portrait nominal de

I'artiste : Bosse, I'infortun^ Bosse, aurait et^ bossu, ainsi que le

lui dit crfiment un jour un de ses adversaires. Dans une mechante

pifece de vers parue en 1667 et attribute a de Piles, on lit, en

(i) Cabinet des Estampes. CEiivre de Bosse (Ed. 30 c).

(2) Id.

(3) Id-

(4) Voir- Cabinet des Estampes. CEuvre de Bosse (Ed. 30). II y a dcbout ]ires de la

table un tieizieme personnage, « un petit laquais » comme le compoitait I'usage du

temps, pour faire le service.
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efFet, ces mots pris jusqu'ici pour un simple calembour d'un gout

douteux :

« Je dauberai tant sur la bosse

« Du \ieux maroufle Abraham Bosse

« Que le maroufle se taira

« Ou bien la bosse erevera (i) ».

C'est vers 1630 que s'affirma le talent particulier de Bosse et

qu'il devint celebre apr^s avoir grave une de ses meilleures

suites, le recueil de La Noblesse francaise a P Eglise d'apres les

dessins de Saint-Igny (2). A partir de ce moment, et pendant

30 ans et plus, on s'adresse ^i lui pour la plupart des gravures des

editions de choix. Bosse a illustre beaucoup de livres et de

toutes especes. Dans les 1500 pieces de son oeuvre (3), les fron-

tispices et vignettes comptent pour un tiers environ. Presque

partout, I'artiste fait preuve d'une maitrise variable suivant I'in-

spiration du moment ou le temps consacr^ a I'ouvrage, mais tou-

jours pr^sente jusque dans les moindres morceaux et qui ne faiblit

ni avec I'age ni avec les chagrins. On trouve dans le recueil de

Dodart, paru en 1676, I'annee meme de la mort de Bosse, d'ad-

mirables planches signees de ce graveur (4). Quelques-unes ont

^t6 faites en 1641 pour I'ouvrage de La Brosse, sur le jardin du

roi (5), mais un certain nombre datent des ann^es 1669, 1670,

1 67 1, et 1672. Les Comptes des Bdtiments du i?o2 I'^tablissent

formellement (6). Les unes et les autres sont aussi belles, et

(i) Revue Unh'crseUe des Ar/s, Paris-Biuxelles, in-8, 1S63, t. XVIII (p. 260 et suiv.)

Cette satire a aussi quelcjuefois ete attribue a Colletet ou a Dassoucy.

(2) Paris, 1629.

(3) G. DuPLESSis, Catalo^ie de I' CEian'e de Bosse (e.xtrait de la Rei'iie universeUe des

Arts'), Paris, 1859, in-8.

(4) Dodart, Memoires pour servir d I'histoirc des Planles, Paris, 1676, in-fol. (Biblio-

theque de I'lnstitut M. 149 E).

(5) Voir ci-dessus p. 36.

(6) Paris, 1881, iii-4, 1. 1 (p. 285, 469,543 el, 641). Ainsi « 23 ievrier, 23 juillet 1672 :
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pourtant en 1672 Bosse avait 70 ans et il venait de perdre sa

feinme apres plus de 36 ans de mariage.

II semblerait, a en juger par cette oeuvre derniere, que,

durant toute sa vie, Bosse ait fait eflfort pour se perfectionner

dans son art et se maintenir an nioins a la hauteur atteinte aux

jours de jeunesse, par exemple, en 1633, dans les illustrations

du livre de d'Hozier Les Chevaliers dii Saint- Esprit (i).

En 1 64 1, il fut charg6 de graver nn frontispice pour un des

livres ^dites par I'lmprimerie Royale (2). Au point de vue de

I'art de la taille-douce, cette oeuvre de Bosse pent soutenir la

comparaison avec les merveilleux travaux du meme genre que

burinait alors Mellan; et quant au dessin original — il est con-

serve au Cabinet des Estampes (3)
•— il r^vele une main plus

terme et plus sure. A la rigueur on pourrait y critiquer une dis-

proportion entre la tdte et le corps d'un enfant. La remarque est

int^ressante, on touche la au point faible du grand talent de

Bosse : I'absence de contact direct avec I'art antique, le manque

d'un s^jour en Italie.

L'oeuvre de Bosse est de tendance realiste, au bon sens du

mot, et par la d'autant plus precieuse au point de vue documen-

taire. Toute la France de Louis XIII s'y est refletee sans exa-

geration ni deformation. On sent que I'artiste et ses modules

appartiennent a une generation saine, bien equilibr^e, raison-

nable. S'il y a chez Callot de la profondeur de Pascal, il y a

chez Bosse beaucoup du bon sens de Boileau.

Ces grandes qualites de Bosse, sa renommee, et sa science

de la perspective I'imposferent a I'Acad^mie Royale de Peinture

et de Sculpture, lors de sa formation, comme I'un des meilleurs

Au sieur Bosse giaveur, pour pait'ait payemeiit de douze planches qu'il a gravees

repi'esentant diverses plantes... 1087 ».

(i) D'Hozier, Les C/iej'aliers du Sainl-Esprit, Paris, 1633, in-fol.

(2) Publii Tt'ientii Cnnedide, Palis, 1642, in-fol.

(3) Kb 123.
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maitres a donner aux Aleves clans cette premiere Ecole des

Beaux-Arts. Bosse y professa douze ans de 1648 k 1660. Puis il

y eut brouille. Comment? L'aft'aire est encore k ^claircir. En

general, on allegue le inauvais caract^re de Bosse et I'esprit domi-

nateur de Le Brun. Mais ce sont \k raisons qui n'expliquent rien.

II est possible que Bosse eut I'humeur un pen difficile, surtout

s'ii etait bossu, que plus tard il ait ^t^ assombri par des deuils

successifs (i) et meme aigri par la conversion au catholicisme

de son fils Marc-Antoine (2). Cependant, a examiner les faits, il

semble que si Bosse a eu des mots vifs, injurieux a I'egard de

I'Acad^mie, ce n'est qu'apres avoir ete accul6 k se retirer et etre

revolt^ a la fin des injustices commises a son egard.

D'autre part, Le Brun parait n'avoir eu dans I'afFaire qu'un

role assez efface. II n'^tait pas a cette epoque le grand maitre

des Beaux-Arts qu'il devint plus tard. On peut meme dire qu'il

etait loin d'etre en faveur, puisqu'il venait de se voir pr^ferer

Errard pour one partie des travaux de decoration de la galerie

d'ApoUon (3).

II y a, dans les Archives de I'Ecole des Beaux-Arts, tout un

dossier (4) (intitule k tort Dossier concernant h deinele surveiut

entre le graveiir Bosse et Errard) qui peut renseigner sur

les pdripeties du differend de Bosse et de I'Acad^mie, surtout

si Ton en rapproche les indications des proces-verbaux des

seances (5) relatives k la meme question (6).

(i) Perte de plusieurs de ses enfants.

(2) Voir Bibliotheque de I'Histoire du Protestantisme Francjais, Malhiaiix lii- la

France prolestante. Les Artistes, par E. Haag. Ms 65 B(Conversion du fils de Bosse, 1659).

(3) Voir Cabinet des Estampes, Collection de Loynes. Yb. t. XLVI, n" 1171.

(4) Voir licole des Beaux-Arts. Archives Ms. n" 49. M. Valabregue dans la niono-

graphie de Bosse ^Abraltam Bosse. Paris, s. d., in-8) signale ce dossier et reprcduit unc

des pieces, une lettre de Bosse du 23 fevrier 165" (p. 106 et 107).

(5) Voir Proces-verbaux de l'Academic royale de teinture et de Sculpture... Pari.=, 1875,

in-8, t. I (Seances de mars, juillet, aoflt, octobre 1655 ;
juillet, aoflt et novembre 1660).

(6) Ce dossier contient 17 pieces ainsi classees : 1° Deliberation de la seance du
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En parcouiant ce dossier, on a I'impression fort nette que

les motifs generalement invoqu^s pour justifier I'exclusion de

Bosse de I'Academie ne furent que des pr^textes inventus par

ses adversaires. Pretexte que I'incident de la ^< Lettre d'agrdga-

tion » ; pretexte que I'accusation de plagiat de la part d'Errard

aussi vite rejetee que soulev^e (voir la lettre de Bosse du

30 octobre 1660); pretexte encore que le ressentiment de Le

Brun, puisque Bosse jugeait ce peintre si peu son ennenii qu'il

le demandait comme arbitre dans son difFerend. Quant a la que-

relle de Bosse avec Le Bicheur sur un Traite de perspective,

c'est I'histoire du sonnet d'Oronte etc'est pourtant la d'oii parait

venir tout le mal. Mais la lecture attentive des lettres de Bosse

et surtout du resume de I'afFaire redige pour I'edification de I'Aca-

demie suscite une autre idee. On en arrive a se demander si

toute une cabale n'aurait pas ete montee et fort habilement

menee contre le trop irascible Bosse. C'etait le temps oii la

Compagnie du Saint-Sacrement se faisait un devoir d'eliminer

2 octobre (1660): 2° Proces-verbal du 17 mai 1661; 3° Double dc la piece precedente;

4° Lettre de M. de Ratabox ordonnant la radiation de Bosse (sans date)

;

5° Resume de ce qui s'est passe entre Bosse et I'Academie de 1648 a 1660, suivi de

remarqiies d'une autre ecriture tendant a justifier la conduite de I'Academie; 6° Com-
munication de Bosse a I'Academie le i''" decembre (?) 1655; 7" Lettre de Bosse du

I''' juin 1655, suivie de commentaires d'une autre ecriture; 8° Lettre de Bosse a

M. de Ratabox du 4 aout 1655 ;
9° Note redigee par Bosse ;

10" Lettre de Bosse a

Messieurs de I'Academie du 7 aoflc 1655; 11° Lettre de Bosse du 23 fev. 1657 sur le

Traite de perspective de Le Bicheur; 12° Lettre de Bosse du 3 juiliet 1660 sur les

procedes de Le Bicheur; 13" Lettre de Le Bicheur a I'Academie, sans date, recom-

mandant son livre ; 14° Lettre de BossE ii I'Academie du 18 juiliet 1660; 15° Lettre

du 30 octobre 1660 (Bosse invoque « La justice de sa cause » et se retire) ; i6° Lettre

de Bosse ii Mauperche du 9 novembre 1660; 17" Lettre de Bosse ii M. ue Ratabox
du I"' decembre 1660.

Au sujet de la piece n" 11, voir Lk Bicheur, Tiaitl- dc Perspcclive. Paris, 1657,

in-fol. (Bibliotheque Nationale, V. 12242). Le litre ne porte pas le nom de I'auteiu-.

La dedicace a Le Brun est signee L B. Le privilege est accorde a I'autcur <. Le
Picheuk »; que ce soil hasard ou chose intentionnelle, le nom de Le Bicheur Put

toujours mal orthograpbie, jiisque dans sa lettre de part oil il est appele •* P>1( hak ».

(Voir collection Reyxes.)
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les protestants de toute ca'rri^re et de tons honneurs (i). Bosse

etait un vieil huguenot et I'abattre chose facile, car sa rude fran-

chise avait bless6 beaucoup d'academiciens.

Quoi qu'il en fut, TAcademie cita Bosse a sa barre. Offense

d'etre traits en coupable, alors qu'il defendait ^•- son honneur

avec beaucoup de moderation contre un precede tres violant »,

le graveur donna sa demission le 30 octobre 1660 (2). Six mois

plus tard, I'Academie songea enfin a examiner la question au

point de vue scientifique et une enquete fut ouverte pour juger

de la valeur respective des deux Trait^s de perspective en

conflit (3). Les proces-verbaux n'en font pas connaitre les

resultats. Cependant I'Academie n'osa point patronner le livre

de I'adversaire de Bosse et, soit pour exposer sa doctrine, soit

pour r^pondre aux attaques de Bosse qui, redevenu ind^pendant,

ne gardait plus de menagements, elle chargea I'un de ses

membres, le graveur Grdgoire Huret, de publier un Traite de

perspective (4). Huret n'y parla pas de Le Bicheur; il critiqua

Bosse ; il lui reprocha de vouloir que « les dessinateurs appren-

nent la geom^trie au lieu de suivre la nature »
; toutefois, au

fond il lui donna raison sur le point de fait. C'est ainsi du moins

que I'entendit Bosse. Dans une note redig^e sous son inspira-

tion et ins^ree en 1675, dans le catalogue de ses oeuvres (5), son

editeur dit « qu'on a la satisfaction de voir pratiquer les pra-

tiques tant rejetees ».

(i) Voir Raoul Ai.likr, La Cabak da Devols. Paris, 1902, in-S (Chap. XIV ft

P- ^Vi)-

(?) Voir les lettres de Bosse des 18 juillet, 30 octobre et i"' novembre 1660.

(3) Voir Proces-verbaux tie I'Aeademie royale de Peinlure el de Sculpture. Paris, 1875,

in-8, 1. I (p. 180, seance du 7 mai 1661).

(4) Gre^oire Huret, Oplique de porLrailure el de peinturc. Paris, 1670, in-fol.

(Preface).

(5) Catalogue de^ Trailes que le Sieur Bosse a mis au jour... Paris, P. DES Hayes,

1675. En perspective, Bosse soutenait la superiorite de la methode de Desargues et

la posterite a ratifie son opinion.
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Tel estle dernier mot de cette stupide qnerelle. Mais Bosse,

en quittant rx\cad^mie, avait perdu la faveur du public. II

mourut oublie et meconnu. Perrault n'osa pas le nominer dans

ses Hommes ilhistres et il donna a Chauveau la place qui reve-

nait a Bosse entre Mellan et Nanteuil. Bosse trouva plus de

justice a I'etranger. Dans un livre sur I'art de la chalcographie,

paru a Londres en 1662, plein d'appreciations fort justes sur les

graveurs du temps, « Monsieur Bosse » est celebre comme un

grand maitre (i). Et, a la meme date, le meilleurgraveur anglais

de r^poque, Faithorne, le mettait an meme rang que Callot, sur

le titre meme de son livre (London 1662. In-8.) :

7he art of graveing and etching wherein in exprest tJie true

way of graveing in copper, also the manner and method of that

famous Callot and M. Bosse...

En France, ce n'est guere qu'au xix'' siecle, que Ton reconnut

enfin le grand merite de Bosse, son originalite, son genie. Un
amateur d'art, qui fut aussi a ses heures un critique d'art, Thiers,

dit dans une de ses Iettres(2) qu'il ne put se consoler d'avoir vu,

dans une vente d'estampes, une suite de Bosse lui ^chapper, et

bien d'autres coUectionneurs d'aujourd'hui montreraient pareil

depit en semblables circonstances. Cependant, comme illustra-

teur de livres, Bosse n'est pas encore xxbs apprecie. Le fait tient

peut-etre en partie a ce qu'il y a, dans le recueil de ses oeuvres,

au Cabinet des Estampes, et aussi dans le catalogue dresse par

Duplessis, quelques fausses attributions. Telles sont par exemple

les vignettes d'une Edition in- 12 (3) de la traduction de XImi-

tation de y^esus Christ, par Corneille. Ces planches non sign^es

sont des copies r^duites des figures gravies par Chauveau pour

(1) John Evelyn, Sculpiura or the history and ai-t of chalcoj^rapliy... London, 1662,

in-i2 (Bibliotheque Nationale res. V, 2319, p. 95, 96, 97).

(2) Voir Catalogue de la vente Meaume. Nancy, 1879.

(3) Voir Cabinet des Estampes. (Euvre de Bosse (Ed. 30).
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r^dition in-4" (i). Comment ces mauvaises copies, qui ne rap-

pellent en rien d'ailleurs la maniere de Bosse, pourraient-elles

etre de la main de ce graveur, a cette epoque dans toute la ple-

nitude de son talent? L'attribution vient de Marietta, mais

Marietta a pii s'en rapporter k une tradition erronee comme celle

qui fait de Bosse I'auteur de I'estampe celebre Le yansenisme

foiidroyc, alors que tout s'v oppose, le caractere de I'auteur et sa

religion. Un protestant ennemi des jans^nistes n'eut pas montre

Luther et Calvin les accueillant en freres (2).

Gregoire Huret. — « Le billet d'enterrement et service »

de Gregoire Huret, en date du 5 Janvier 1670, porte une mention

manuscrite indiquant que le decedeetait age de 60 ans (3). C'est

pourquoi Ton a generalemant adopte le millesime de 16 10 pour

I'annee de la naissance de ce graveur. Mais cette datene pouvait

6tra exacte :il y a des planches signees « Gregoire Huret sculp. »,

dans des livres publics a Lyon en 1623 {4), et on n'avait certai-

nement pas pu demander ces illustrations a un enfant de 13 ans,

si pr^coce qu'il fiit.

En r6alite, Gregoire Huret avait, a I'epoque de ces publica-

tions 17 ans, et il est mort a 64 ans. Un erudit, M. Marius

Audin (5), a d^couvert I'acte de bapteme de cet artiste sur les

registres d'une paroisse de Lyon, a la date du 24 octobre 1606.

Le document fait, en outre, connaitre que le pere, Pierre Huret,

(1) CORNEILLE, ImiUUion de yHus-Chrht... Paris, 1656, in-4 (Bibliotheque Victor

Cousin, n" 10, 189).

(2) Voir cette estampe dans la collection de la Bibliotheque de I'Universite.

(3) Voir Bibliotheque de I'Ecole des Beaux-Arts. ColUctton Reyius.

(4) Le Soleil au Signe dii Lyon. Lyon. 1623, in-fol. (planches 3 et 10) et Reception de

tri-s Cliielien, Ires juste el lr,'s r'ittoricux Monarqiie Louis XIH... Lyon, 1623, in-fol.

(planches 3, 4 et 7). Voir les e.xemplaires de la Bibliotheque d'Art et d'.Archeologie.

(5) Mr M. .\uDi\ doit prochainenient publier une mono^raphie de Gregoire Huret
et un Dictionnaire des Artistes /roniiciis. C'est a son obligcance que je ilois communica-

tion de I'acte de bapteme de (rregoire Huket.
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etait maitre menuisier et le grand-pere -.< Leonard Chassain >>,

maitre cordonnier.

Dans ce milieu d'artisans, il fallut sans doute chez Gr^goire

Huret des dispositions artistiqiies manifestes pour qu'on ait pens6

a le diriger vers la carriere de graveur. Dans quel atelier fit-il

son apprentissage? On I'ignore. Ily avaita Lvon, vers 1620, plu-

sieurs graveurs de talent dont les noms sont connus surtout par

des illustrations de livres. Dans les volumes de 1623 oil se trou-

vent les premieres estampes de Gregoire Huret ( i), on voit ega-

lement des planches signees Autguers (2), Pelrus Faber (3) et

C. Audran. C'est a I'oeuvre de ce dernier que ressemblent le plus

les gravures de Gregoire Huret et, bien que les tallies de Huret

soient plus fines, plus serrees, plus italiennes, cette ressemblance

laisse supposer des rapports de maitre a eleve. Celui des Audran

que designe I'initiale C. est tres probablement Claude Audran,

etabli et marie a Lyon (4) vers I'epoque de I'apprentissage

de Huret. Uii document prouve du reste que les deux artistes

entretinrent de bons rapports : on voit sur les registres de

Saint-Nizier a Lyon que, le 16 avril 1630, I'un des fils d'Au-

dran eut pour parrain « Gregoire Uret aussy graveur en taille-

douce (5) ».

Des travaux divers faits pour des libraires de Lvon indi-

quent que Gregoire Huret resida ou sejourna dans cette villa

jusque vers 1635. A partir de cette date, et jusqu'a sa mort en

(i) Deux d'entre elles, les planches iii et iv de la Rh'efition... sont la reproduction

du « Marzocco » de Doxatello.

(2) Graveur connu seulement comma ayant travaille a Lyon de 1622 a 1630.

(3) Une indication du repertoire de la librairie Morgand de 1893 identifie ce nom
aveo celui de P. Lefevre. Mais il est a peu pres certain que Petrus Faber est le

« Pierre Faure graveur d'istoires en taille-douce » qui figure, a la date du il Janvier

1626, sur les registres paroissiaux de Saint-Nizier a Lyon (Voir Revue de I'Art fraiifais,

Paris, 1887, in-8, p. 196).

(4) Voir G. DuPLESSis, Les Audran. Paris, s. d., in-4 (p. 10).

(5) Voir Revue Je I'Art Franfais, Paris, 1887, in-8 (p. 195).
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1670, ce soat des illustrations de livres publies a Paris que signe

Gregoire Huret.

II est tr^s possible qu'a son arrivee dans la capitale, I'artiste

lyonnais alt frequente quelque temps I'atelier d'Abraham Bosse,

alors dans toute sa vogue. II existe des gravures e.xecutees

d'apres des dessins de Huret (i) qui sont visiblenient des imi-

tations du genre et de la maniere des estampes de Bosse,

publiees a la meme date. II y a cependant une objection, c'est

la polemique a laquelle se livrerent les deux graveurs, lorsque

Bosse fut sorti de I'Academie et que Huret I'eut remplace

comme professeur de perspective (2). Comment, si Huret fut

a un titre quelconque I'eleve de Bosse, le souvenir du passe

ne I'empecha-t-il point d'attaquer son ancien maitre?

Les oeuvres de Huret ex^cutees a Paris marquent un progres

sensible sur les travaux faits a Lyon. Quel que soit I'atelier

parisien par lequel le graveur ait passe, il sut rapidement profiter

des exemples et des conseils rectus. Vers 1644, il avait atteint la

pleine maitrise de son talent. C'est de cette epoque que date son

chef-d'oeuvre, le frontispice de la traduction francaise de I'His-

toire des guerres civilcs de Davila (3). Huret n'a pas fait

mieux dans les Tableaux de la Passion (4) qui lui ouvrirent

I'Academie en 1663, ni dans la pompeuse planche mise en tete

de son Optique de bortraiture en 1670 (5).

(1) Voir Cabinet des Estampes. LEuvre de Gregoire Huret (E d 35). Gravures de

J. CorvAY, d'apres Hiret.

(2) Voir 'Journal des Sfai'iints, n" du 2 mars 1665 et les reponses de Gregoire Huret,

Reponse au quatrieme article du Journal (dit) des S(avants du lundy deu.\ieme mars

1665 et Cinq adi'is donnh par Gregoire Huret aux Auteurs du Journal fditj des Sfavants...,

Paris, 1665, in-4 (Bibliotheque Nationale Z. p. 46).

(3) Davila, Histoire des Guerres civiles de France, mise en frangais par J. Baudoix,

Paris, 1644, in-fol. (Bibliothe(|ue Nationale L 22 15 a).

(4) Gres;oire Hifret. Tableaux de la Passion, Paris, 1664, in-fol. (Cabinet des Estam-

pes R c. 17).

(5) Gregoire Hi;ret, Optique de portraiture et pcinturc, Paris, 1670, in-fol.. fronti-

spice « inventc et giave parl'auteur*. (Voir Bibliotheque d'Art et d'Archeologie.) On
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Voir pages 179 et iSo.
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L'etude de Ffjeuvre grav6 de Gregoire Huret revele chez

cet artiste une troisieme maniere, ou plutot un changement de

maniere qui pent appro\iniativement se dater des environs de

1645. L'evolution est si complete, si brusque que Ton croirait a

premiere vue avoir aft'aire a un autre artiste
; c'est pourtant ce

nouveau style qui est reste le faire caractdristique de Gregoire

Huret. II s'agit d'un genre de gravure jusquc la presque inconnu

en France. Ce n'est pas tant la grace qu'on v trouve — il y en

avait deja beaucoup dans certaines estampes du xvi'' siecle —
qu'une certaine « morbidezza », une sorte de « sfumato » et un

peu du charme caressant des oeuvres du Correge ou de Prud'hon?

Est-ce a la suite d'un voyage en Italie que Huret adopta cette

touche? Est-ce simplement influence des jolies gravures de

Stefano della Bella? ou inspiration de la suavite des peintures

de Le Sueur ? II faudrait, pour le discerner, etre renseigne sur la

vie et les amities de Gregoire Huret, entre son arrivee a Paris et

sa reception a I'Academie, et cette partie de son existence est

jusqu'ici la moins connue. Cette maniere nouvelle semble avoir

beaucoup plu a toute une categorie des contemporains de Gre-

goire Huret et lui avoir valu quantite de commandes. Mariette

le constate tout en deplorant que, pour satisfaire aux exigences

de sa clientele, le graveur ait trop abonde dans ce sens et pousse

ainsi « jusqu'au vice » la recherche du gracieux (i).

Par ces concessions, autant peut-etre que par son habilete

de graveur, Gregoire Huret parvint, sinon k la fortune, du

moins a une large aisance
;

il put marier I'une de ses filles a un

membre de la Chambre des Coraptes (2), ce qui exigeait I'ap-

peut rapprocher de ces oeuvres gravees un dessin de G. Hl'RET conserve dans les

collections du Louvre. (Voir J. Guiffrey et P. Makcel, Inventaire des iffssins du

Lotizre...

(i) Voir Abecedario..., t. II, p. 390 et Notes mss. de Mariette (Cabinet des Estampes,
Ya 14 c. 4'^ volume).

(2) Voir JViiles ;«•;.<. ile Mariette (Cabinet des Estampes, Ya 14 c. 4" volume).
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port d'une grosse dot (i), et ce fut dans sa maison, rue de la

Savoniierie •-v a I'Escu de France », qu'il mouriit (2).

Marietta raconte (3) qu'il possedait un portrait de Gregoire

Huret dessine par lui-meme et que d'ailleurs I'artiste s'est repr6-

sente sous la figure de I'un des personnages assistant a I'Ascen-

sion du Christ dans la trente-et-unieme planche des Tableaux

de la Passion. Si une vague ressemblance entre ce personnage

et le portrait d'Huret n'a point abuse I'auteur de XAbccedario

(la perte du dessin signale ne permet pas d'en juger), c'est dans

cette estampe de >.s I'Ascension >^ (4) qu'il faut chercher aujour-

d'hui, en I'absence de toute autre etfigie, les traits de Gregoire

Huret. On ne peut I'identifier qu'avec le premier personnage a

gauche, le seul qui soit coifFe et rase a la mode de 1663, tandis

que les autres apotres portent, selon la tradition conventionnelle,

la barbe longue et les cheveux courts. iVIais le visage est trop

insuffisamment accuse pour laisser deviner quoi que ce soit du

caractere de I'artiste.

Stefano Deli.a Bella. — Les portraits de Stefano Delia

Bella sont nombreux, et cependant on ne connait pas sa veritable

physionomie. Ceux de ses portraits conserves au Cabinet des

Estampes (5) peuvent se grouper autourde trois types distincts;

mais ces tvpes presentent de telles divergences que Ton reste

incertain sur leur identification. Les traits changent avec I'age
;

un nez aquilin ne se trans forme pas en un nez camus. Le portrait

le plus italien (6) semble le plus conforme a la r^alite, k moins

(i) Voir FuRETiERic, Lc Komin bourgeois, Pai'is, 1666, in-8.

(2) En 1669, Huret est qualifie de « dessinaleur et graveur ordinaire de la Maison

du Roy, bourgeois de Paris... » sur une quittance de rentes sur I'Hotel de Ville. (Voir

Nouvelles Archives dc lArt Franfais, 2" serie, t. Ill, 1882, p. 16.)

(3) Nq\x Abecedario, t. II, p. 391.

(4) Voir Cabinet des Estampes (Re 17).

(5) Collections de portraits.

(6) Pour A. DE Ves.mes, I'auteur du I'einlrc-grar'eur //a//f« (Milan, 1906 in-4), le per-
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qu'on invoque, pour justifit'i- un autre choix, la pretenduc origine

lorraine des ancetres de Delia Bella (i).

Parson art comme par sa naissance (Florence 1610), Stefano

Delia Bella est bien un Ilalien, et surtont un Florcntin
;

ses

estampes out une finesse et une d^licatesse un pen s^ches tout a

fait caractdristiques. A une certaine ^poque dc sa vie, Delia Bella

fit un sejour en Hollande (2) et il essaya d'iuiiter Rembrandt;

son genre de talent n'en fut en rien modifie
;

il n'y avait aucune

analogic de technique, aucune affinite de temperament entre ce

Florentin et le grand maitre d'Amsterdam.

La maniere de graver de Delia Bella, qui est une sorte de

ciselure,r^vele quels furent ses premiers maitres. Sa mere le jugea

trop faible de constitution pour etre, comme son pere (3),

sculpteur et le fit entrer en apprentissage successivement chez

denx orfevres.

Delia Bella passa ensuite par divers ateliers de peintres (4).

Mais ce ne fut qn'apres avoir recu les conseils de Canta Gallina (5)

et avoir copie ou imite les estampes de Callot, alors en pleine

gloire, que Delia Bella trouva sa veritable voie.

Ses premiferes eaux-fortes lui attirferent les faveurs du grand-

due et lui valurent d'etre envoye, en 1632, a 21 ans (il etait ne

en 1610), a Rome avec une pension de la cour de Toscane (6).

Dans cette ville, il eut I'occasion d'entrer en relations avec le

trait le plus aiillientique est un portrait peint par Fr. Camiii, qui se trouve a Florence

(Voir p. 66 et suivantes).

(i) Voir SociiUe des Beaux-Arts da Difariements, 1909, p. 238 et suivantes, un article

de M. Albert Jacquot, Essai dr Rrpeitoiic d.cs Arlisirs Lorrniiis.

(2) Vers 1648.

(3) Francesco Della Bella, eleve et collaborateur de Jean Bologne et auteur du

panneau de la Resurrection de Lazare dans I'une des portes du Baptistere de Pise. Son

camarade d'atelier, Pierre T.\cca, signa au b ipteme de Stef.\nOj le 18 niai 1610.

(4) Voir Ale.x. de Vesme, Le Peintre-j^iiwcur italien, Milan, 1906, in-4 (p. 66 et suiv.)

(5) Voir P. IvRisrELLER, Kupferstich und Holzschmlt..., Berlin, iQii, in-4 (p- 405).

(6) Pension dont Della Bella envoya la plus grande partie a sa mere. ,
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libraire frangais Francois Langlois dit Chartres, qui y s^journa

vers 1633, On suppose que c'est par I'interm^diaire de cet edi-

teur que Delia Bella a ete attire en France. Celui-ci I'aurait pre-

venu (i) qu'il se faisait k Paris des contrefagons de ses estampes.

Le plaisant de I'afFaire est que le principal contrefacteur etait

probablement ce meme Langlois : on a trouve, dans ses notes,

mention de copies de marines de Delia Bella, commandees a

Francois Collignon (2). Ces notes de Langlois font ^galement

savoir qu'en 1640 le « vSig' Stephano Delia Bella, florentin... >>•

etait h Paris at en compte courant avec I'editeur, qui lui v< bailie

des cuivres >>, lui \< prete des pistoles >> et lui ouvre un credit au

cabaret du « Puits d'argent >•> (3). On y voit en outre que, des

I'ann^e suivante (1641), le « signer » est devenu M. de La Belle.

C'est que M. de La Belle a de]k eu I'honneur d'etre charge de

graver les figures qui ornent la premiere edition de la Mirame

de Richelieu. Desormais, et jusqu'en 1650, Delia Bella est I'un

des illustrateurs parisiens les plus en vogue. Mazarin le traite en

compatriote, le protege, lui fait donner des commandes (4). On

aime k Paris sa jolie facon de graver, pleine de feu, de vivacity,

d'^clat. Nul n'est plus habile que Delia Bella pour pasticher

Callot; nul ne sait mieux faire appr(^cier a la cour la maniere de

graver de ce mattre, grace au talent qu'il a d'estomper de dou-

ceur florentine tout ce que la touche de I'artiste lorrain presente

parfois d'apre et de dur.

Sans les troubles de la Fronde, Delia Bella n'eut sans doute

pas song6 a quitter la France. Mais sa nationalite italienne

faillit le faire massacrer dans une rue de Paris. Une femme le

(i) Voir Alex. DE Vesiie, Le Peintrc-graveur italien...

(2) Voir Revue univrrselle des Arts, Paris, 1857 (p. 315 et suiv.j.

(3) Id. DcUis ces comptes, La Belle i-este toujours debiteur de Langlois et cepeu-

dant, d'apies une lettre de I'envove du grand-due, da 13 mai 1644, il gagne beaucoup

d'argent a Paris.

(4) Par cx.emple des gravures de sieges ou de batailles.
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sauva par sa presence d'esprit. EUe cria qu'il n'etait pas Italien,

qu'il 6tait Florentin. II n'en fallut pas davantage pour changer

les dispositions de la foale (i). Toutefois, Delia Bella criit pru-

dent de s'6loigner et, en 1650, il repartit pour Rome. II y languit

qaelque temps, parut hesiter k s'v fixer, et finalement revint a

Florence oil il mourut en 1664.

Quoique ce graveur n'ait pass6 k Paris qu'une dizaine d'an-

nees, c'est a I'Ecole francaise, bien plus qu'a I'Ecole italienne,

qu'il se rattache. C'est en France qu'il produisit le meilleur de

son oeuvre, qu'il exerca la plus grande influence, qu'il inspira le

plus d'admiration et qu'il connut la celebrite. Sa reputation n'y

fut pas le caprice d'un jour. Encore en plein xvm'' siecle, au

temps des plus merv^eilleux graveurs qui furent jamais, Stefano

Delia Bella etait juge par les connaisseurs comme un maitre. On
le mettait au-dessus de Callot (2). On le preferait meme a Rem-

brandt (3). Aujourd'hui, les illustrations qu'a signees Delia Bella

demeurent un des plus jolis specimens du genre au xvii'' siecle :

Ainsi, par exemple, les vignettes du livre de Valdor Les Triom-

phes de Louis le J-uste (4). Les grandes pieces pourront paraitre

manquer de profondeur. On peut etre tent^ d'v trouver trop de

ce « clinquant du Tasse » dont parle Boileau. Mais, dans les

petits morceaux, tout est grace, fantaisie, humour. Quel artiste

romantique aurait imagine, pour les ceuvres de Scarron, mieux

que cette sarabande que Bella fait danser k des poissardes autour

de la chaise de douleurs du malheureux paralytique (5), ou que

ces espfeces d'insectes humains qui, sur le frontispice du Romant

(i) Voir B.\LDixiTCCl, Cominciamento e pro^resso..., Florence, 1686 (reimpression de

1767, p. 139 a 164) et JOMBERT, Esiai d'un catalogue de I'attvre de La Belle, Paris, 1772
(vignette de C. N. Cochin).

(2) Voir ColUilion Deloynes, t. XLV[, n° iihy (Cabinet des Estampes).

(3) Id., t. LX, n" 1865 (Cabinet des Estampes).

(4) Paris, 1649, in-folio (Cabinet des Estampes. le 5).

(5) Recueil da reuvres burlesques de M. Scarron, Paris, 1648, in-4.
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comiqiie (i), personnifient les tristes destinies des comediens

ambulants.

pRANgois Chauveau. — Fr. Chauveau fut I'un des deux pre-

miers graveurs regus « Acad^mistes » (2). Papillon, son biogra-

phe et son parent, raconte qu'il se fit prier avant d'accepter cet

honneur (3). 11 semble en effet qu'apr^s I'exclusion de Bosse de

I'Academie Royale de Peinture et de Sculpture, les meilleurs

graveurs aient temoigne une certaine rancune a la Compagnie.

On ne peut expliquer autrement comment Mellan et Nanteuil

n'en ont jamais fait partie. Chauveau, moins lie avec Bosse, ou,

pour quelque n6cessite de metier, fut plus accommodant.

Son portrait (4), grave par Edelinck d'aprfes une peinture de

J. Lefebvre, est celui d'un grand et bel homme, a I'air reveur et

sombre, a la physionomie renferm^e, avec une nuance de dedain

dans I'expression. Chauveau n'etait pas n^ pour etre graveur.

II appartenait i la noblesse. Les circonstances le forcerent a

mettre :

« ....Sur le cimier dore du gentilhomme

« Une plume de fer qui n'est pas sans beaute. »

Son pfere (5), joueur forcene, passa presque subitement de la

fortune a la misfere. Chauveau, tout jeune alors, sut trouver dans

la pratique de la gravure, apprise comme art d'agr^ment, les

ressources necessaires pour faire vivre sa mere d'abord, et ensuite

sa femme et ses enfants (6).

(i) ScARRON, Paris, 1651, in-12.

(2) Voir ProcH-Verbaux de I'Acadhme Royale..., Paris, 1875, i"'^. '• ' (P- 223).

(3) Papillon, Vie de Oiatweau, Paris, 1738 (Bibliotheque Nationale V. 2654 c. 7).

(4) Ch. Perrault, Z« Homines it/iistres, Paris,, 1696-1700, in-folio, t. II, 51= portrait.

(5) Tresorier payeur de Normandie, mine en 1628, mort en 1632.

(6) Ch.\uve.vu aurait nicme fait du commerce, d'apres certain passage des yJ/?;«o;>«

de Brienne. (Voir Papii.i.ox, p. 13.)



Pl. XVIII.

PORTRAIT PRINT PAR LEFEBVRE, grave par G. EDELINCK.

Perrai'LT : Les Homines Illialies. — In-folio. Paris, 1696-1700.

Voir page 184.
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Papillon raconte qu'avant la ruine de sa famille, Chauveau

avait connu la plupart des futurs acad^miciens qui avaient I'ha-

bitude de se r^unir (i) frequemment chez son p^re pour causer

d'art et de litterature. lis rest^rent les amis du graveur et celui-ci

flit le principal illustrateur de leurs ceuvres.

Chauveau eut une vogue considerable (2) comme dessinateur

et graveur de frontispices et de figures de livres; en ce genre, il

succ6da a la fois h Claude Vignon et a Bosse, toujours pret a

donner soit un dessin, soit une planche. 11 avait eu pour maitre

le peintre-graveur La Hvre. On ignore s'il passa ensuite dans

I'atelier de quelque autre graveur, et Ton ne pent pas tirer d'in-

dication h ce sujet de I'examen de ses estampes : on y rencontre

tant de manieres et si diverses ! Cependant, parmi les nombreuses

gravures anonymes classees sous son nom — et que Ion pourrait

placer au nombre de ses premieres productions, — il en est qui

rappellent la facture des estampes de Fr. Perrier.

On attribue a Chauveau 3.000 pieces gravies dont 1 .500 faites

d'apres ses propres dessins (3). Pour suffire a une telle besogne,

il avait organist dans sa maison un veritable atelier de gravure

et il se faisait aider par ses eleves dans I'ex^cution de ses tra-

vaux (4). De 1^ les in^galites, les negligences que Ton observe

dans son oeuvre, et aussi I'inftriorite de ce qu'on a appele sa

seconde maniere.

Chauveau avait une trfes grande facilite de conception et

passait tres rapidement — trop rapidement — k I'execution.

On le constate, meme dans ses morceaux les plus personnels.

(i) Voir Papillox, Viede Chauveau (reimpression de 1854, p. 8). Le renseigiiement

meriterait d'etre controle. S'il est e.\act, il est tres interessant au point de vue des ori-

gines de I'Academie franpaise.

(2) Voir DuPLESSis, Htstoire dc ui Gravure en France, Paris, 1861, in-8 (p. 199).

(3) Voir a la Bibliotlieque de I'Ecole des Beau.x-Arts. Arcli. Ms. n° 56 et Papillon,

Vie de Chauveau.

(4) Voir Papillon, Vie de Chauveau et L. Rosenth.\l, La Gravure, Paris, 1909,

in-8, p. 203.
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Papillon (i), dont le livre est presque Tunique source de ren-

seignements sur Chauveau, dit que cat artiste composait et gra-

vait une planche par soiree, en ecoutant la lecture qu'un de ses

enfants lui faisait du texte a illustrer. II faut ajouter qu'il lui

arrivait parfois d'oublier de prendre connaissance de ce texte.

En 1655, pen s'en fallut que Chauveau ne montat sur le bucher

pour avoir grav6 le frontispice d'un livre condamne (2). II put

heureusement prouver qu'il n'en avait lu que le titre.

Charles Perrault, qui semble avoir bien connu ce graveur,

vante le charme poetique de ses compositions, larichesse de son

imagination et aussi sa modestie d'artiste toujours impuissant a

se satisfaire lui-meme (3). II pretend qu'aucune autre maniere

de graver n'a autant de « force » et de variete d'expression que

la sienne. II concede que la « douceur » et 1' « agrement » font

parfois defaut a Chauveau, mais il ne veut pas — et ici c'est bien

le Perrault de la Querelle des Anciens et des Modernes qui

parle — qu'on dise « qu'il manquait quelque chose a la beaute

de ses desseins, faute d'avoir este en Italic ->'•.

Ce jugement est en somme assez juste. A condition de ne

chercher chez cet illustrateur de livres ni la profondeur de la

pensee, ni I'etude amoureuse de la purete des lignes, on pourrait

se servir des memes mots que Perrault pour caracteriser les qua-

lit^s qui distinguent les vignettes de Chauveau, depuis les figures

du Vrav Theatre d'Honiieiir ct de Chevaleiie de Vulson de la

Colombiere, en 1648 (4), jusqu'a celles des Courses de Testes ct

de Bagiies (5) en 1670, et sans oublier les jolis frontispices de

I'edition des (Euvres de M. Moliere (6), en 1666.

(i) Voir Papillox, Vic de Chmrreau (p. ii).

(2) Voir Revue universelle des Arts, Paris, 1863 (t. XVIII, p. 280).

(3) Les Homines il/ustres. Paris, 1696, 1700, in-fol., t. II.

(4) Paris, in-fol. (Voir Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats).

(5) Paris, in-fol. (Voir Collection de gravures de la Bibliotheque de I'Uiiiversito).

(6) Paris, 2 vol. in-12. (Voir Bibliotheque du Baron James de Rothschii.p).
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Chauveau ^tait ne a Paris en 1613; il y mournt en 1676 (i),

sans avoir, semble-t-il, jamais quitte cette ville. II logeait en face

des Foss6s-Saint-Victor, dans one maison qui appartenait au

peintre Le Brun. Papillon trace un tableau charinant de I'exis-

tence qu'on v menait. Le graveur vivait entre une femme tres

aim^e, v< placens uxor >\ et ses huit enfants. Le cercle se comple-

tait par la presence de quelques bons amis, dont le pofete San-

teuil. Celui-ci joua un role fort amusant dans I'histoire d'un

certain ane (2) qui disparut un jour de la maison de Chauveau

pour avoir

« En un pre de moines passant

v< Tondu de ce pre la largeur de sa langue ».

L'episode — si Papillon n'a pas tout invente — dut courir

le petit monde d'hommes de lettres qui frequentait chez Chau-

veau, et il ne serait pas impossible que le dernier echo en soit

venu s'immortaliser sous la plume de La Fontaine.

Robert Nanteuil. —Dans son etude sur la V/'e dii Frangais

Robert Nanteuil, Baldinucci (3) raconte qu'un envoye du

grand-due de Toscane, charge par son maitre d'acquerir ce

qu'il trouverait de plus \< curieux » dans I'atelier de Nanteuil,

choisit ce portrait de I'artiste par lui-meme que Ton voit encore

a Florence dans la galerie du cardinal Leopold (4). A en juger

par une reproduction gravee qui date du xvn" siecle, ce pastel

([) Voir la reproduction des actes de bapteme, de mariage et de deces, aux pages,37,

38 et 40 du tome II du Recueil de reimpressions d'opiiscules rarex et curieux relatifs a

I'Histoiie des Beaux-Arts en France, Paris, 1854, in-8.

(2) Voir Papillon, Vie de Chauveau (p. 11).

(3) Baldlnucci, Cominciamento e Progresso dell' Arte dell' inla,i;liiirc in Rame colle

vile molli de piii excelleiiti Maestri delta stessa professione, Florence, 1686 (reinipression de

1767, p. 184 il 212).

(4) Musee d:-s Offices.
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ne vaut pas le cravon que possddait Edelinck (
i
) et qu'il grava

pour Ze5 Hommes illustres de Perrault (2), temoin la mention

« Nanteuil se ipsu delineavit. Edelinck, snip. »

Le vrai Nanteuil est celui de cette gravure. 11 apparait sur

son image comme un homme de forte corpulence, an visage

empate, mais aux traits reguliers, au regard doux et bienveillant.

Sur les Ifevres se dessine un sourire un peu amer et dans les

yeux passe comme une vague expression de tristesse ; c'est

I'ombre repandue sur la vie d'un artiste heureux et d'un homme

de caractere enjou^,par des d*^- ils cruels et r^p^tes (3).

Nanteuil ne fut a aucun degre un de ces genies meconnus

dont les ceuvres ne sont admirees que d'une lointaine posterite.

Son existence fut la realisation du reve de sa jeunesse
;
I'art

qu'il aimait passionnement lui donna la fortune, la faveur des

grands et lagloire. De son vivant,les poetesle c^lebraient comme

un maitre.

« Fameux Nanteuil, graveur inimitable »

disait I'un d'eux (4) ; un autre

« ... de son art divin signaloit le pouvoir ^> (5)

et Boileau traduisait leur secret d^sir a tons en les montrani

jaloux de se presenter, en tete de leurs recueils,

« couronnes de lauriers, par la main de Nanteuil ».

En 1662, I'Anglais Evelyn, dans son livre sur la gravure,

proclamait que « la main de Nanteuil rend immortel » (6).

(i) Xeveu par alliance de NANTErn, et son elOvc aux Gobelins.

(2) Paris, 1696, in-fol. (49° pertrait).

(3) Nanteuil perdit successivement ses huit enfants. Sa lille Nicole avait ele ma-

riee au frOre de Hardoi'YN Mansart.

(4) Sonnet signe Coi'Gxet, place au bas du portrait de CI. REGXAfDiN, fait en 1658

(Voir Robert DuMEsxn., IV, p. 171).

(5) Quatrain de M"° de Scudery cite par I'abbe Poree dans son livre Robot Nan-

leuil, sa vie et son ceiivre, Rouen, 1890, in-8 (p. 41).

(6) J. Evelyn, Sculptura..., London, 1662, in-12 (p. 92). Bibl. Nat. res. V. 2319.
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PORTRAIT IJESSINE PAR NANTEUIL, graviS par G. EDELINCK.

Perrault : Les Homines Illuslns. — In-folio. Paris, 1696- 1700.

Voir page 18
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En 1676, M de Sevign6 (i) citait le graveur comme I'line

des personnes qui avaient droit de parler an roi. Enfin, a sa mort,

le numero du Merciire galatit de d^cembre 1678 liii consacrait

cinq pages conime s'il s'agissait d'lin prince regnant, on tout au

moins d'un due et pair.

Toute cette notoriete ne rend que plus etrange le fait que la

date exacte de la naissance de Nanteuil soit encore ignoree. On
n'etait probablement pas mieux renseigne a la fin du xvii'' sifecle.

Trois ecrivains qui ont frequente I'artiste on connu des personnes

qui Font approche de tr^s pres, le font naitre a des epoques

difFerentes. L'ecart va jusqu'a douze ans : Charles Perrault

dit 1630, le redacteur du Mcraire 1623 et Baldinucci « circa

1618 » (2). Cette derniere indication pourrait bien etre la plus

exacte. En I'absence de tout document positif, le livre de I'auteur

italien est encore la source la plus sure a consulter sur la vie de

Nanteuil. puisque les renseigneuients viennent directement du

disciple prefere de Nanteuil (pin amato discepolo), du seul ^leve

admis dans son intimity, Donienico Tempesti (3). L'un des plus

r^cents biographes de Nanteuil, M. Loriquet, a fait de minu-

tieuses recherches sur les registres paroissiaux de Reims, la ville

natale de cet artiste, en vue dedecouvrir son acte de bapteme (4).

Cet acte est rest^ introuvable. En attendant qu'un heureux

hasard le fasse rencontrer, les dates de 1618 et de 1623 conser-

vent chacune des partisans (5).

Ce qui porte a ne pas trop reculer la naissance de Nanteuil,

(i) Lettre du ii septembre 1676.

(2) Baldinucci, Coiniuciaineiiio...,'P\oxsnce, 1686 (p. 186 de ia reinipression de 1767).

(3) Id., p. 20y. Les details sont d'ailleurs en partie confirmes par des notes person-

nelles de Nanteuil conservees a la Bibliotheque Nationale (Voir Y'' 175. reserve) et

citees dans I'ouvrage de I'abbe Forek, Robcil Niniteui/..., Rouen, 1890, in-8.

(4) Ch. Loriquet, Robert Nunlcuil, sa vie et son auvre... Discoiirs adresse ii I'Acade-

mie de Reims..., 2" edit., Reims, 1886, in-8 (p. 6 et 35).

(5) Voir Id. et I'abbe Poree, Robert Nanteuil, Rouen, iSyo, iii-8.
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c'est que, contrairement a la plupart des graveurs, cet artiste

d^buta assez tard (i). Son pere, un ^^ peigneur de laines », par-

v-enii a une certaine aisance apres une jeunesse malheureuse, le

destinait probablement a devenir titulaire de quelque office. II

lui fit donner I'education classique du temps, d'abord chez les

Jesuites, puis chez les B^nedictins. A I'age de I'apprentissage des

futurs artistes, Nanteuil suivit des cours de rhetorique et de

philosophic. Mais la vocation fut la plus forte et le pere dut con-

sentir a laisser son fils dessiner ou graver du matin jusqu'au soir.

La tradition veut que Nanteuil se soit instruit tout seul en I'art de

manier le burin et qu'il n'ait re9u les conseils de son ami le gra-

veur Nicolas Regnesson (2) qu'apres avoir deja grave sa these

de philosophie en 1645. Mais I'un et I'autre pourraient bien avoir

pris leurs premieres lecons chez un imprimeur en taille-douce de

Reims, Edme Moreau. Le merite mis a part, il y a une certaine

analogic entre la facon de tailler le cuivre de ces trois graveurs.

Nanteuil se maria en 1646 et vint s'etablir a Paris. II se fit

d'abord connaitrepar des portraits a I'encre de Chine. Le succes

vint vite. D^s 1648, dans un livre destine au jeune Louis XIV (3),

on trouve, au-dessous d'un portrait encadr6 d'armoiries et d'une

devise, la mention <.< ...R. Nanteuil effigiem del... (4) ». Mais

Nanteuil sentait bien que sa veritable vocation etait d'etre graveur.

II chercha un maitre. Philippe de Champaigne, qui lui apprenait

a devenir un grand portraitiste, le mit en rapport avec Bosse.

C'est sous cette double influence que se forma son genie (5). La

{!) 11 y a cependant un autre exemple, cekii du i;iaveur Lenf.\nt qui entra en

apprentissage chez CI. Mellan, a I'age de 26 ans.

(2) Beau-frere de Nanteuil par sa sceur et allie par sa femme a la famille du gra-

veur Jaspar Isac.

(3) VuLSON, sieur de la Colombiere, Le z'ray thl-iUre d'lionneur ... Paris, 1648, 2 vol.

infol. (Preface de la 2' partie.) Voir Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats.

(4) Id. (3= planche de la 2° partie).

(5) Nanteuil avoua toujours qu'il devait beaucoup a ces deux niaitres (Voir Bal-

Dixucci, p. 198).
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premiere estampe oh sa maitrise commenga k se reveler, fut una

gravure d'illustration, le portrait de Voiture place en t6te de

I'edition des oeuvres de cat ^crivain, portrait fait d'apres Ph. de

Champaigne et dat^ de 1649 (1).

D'autres oeuvres du meme ordre suivirent. L'on y reniarque

des tatonnements, des tentatives diverses. Nanteuil hesita entre

la mani^re de Mellan et celle de Morin. II les imita tour -k tour

I'un et I'autre, puis il arriva k se creer une facture personiielle.

II est ddjci le grand maitre qu'il restera, dans le portrait de la reine

Christine, grave pour XAlaric de Scud^ry (2) en 1654, et dans

ceux de Chapelain et du due de Longueville, qui ornent la grande

edition de Lm Pucclk de 1656 (3).

Jusque vers 1660, la plupart des portraits burin^s par Nan-

teuil furent destines a etre mis dans des livres. L'artiste s'essaya

^galement dans un autre genre d'illustrations ; il a grave d'apres

Le Sueur le frontispice de X Historia et Concordia Evangelica (4),

niais le resultat ne correspond point k. ce que I'association de

ces deux noms permettait d'attendre. La sp6cialit6 de Nanteuil

est de representer, sur le cuivre ou au pastel, la figure humaine.

Pen lui importait le precede, ce qu'il voulait, c'^tait saisir une

physionomie, traduire un caractere, faire des portraits ressem-

blants et d'une ressemblanca d'une longue duree (5). II s'occu-

pait peu du costume des personnages qui posaient devant lui ; il

avait mdme sous ses ordres toute une equipe de graveurs char-

ges de s'occuper de rexecution de ces details et accessoires (6) ;

(i) Les ixuvres de M. Voiiure. Paris, i6jO, iii-4.

(2) Paris, 1654, in-fol. (Bibliothequc Sainte-Genevieve). Dans I'exemplaire de la

Bibliotheque Nationale, le portrait de la Reine manque.

(3) Chapelain, La Pucdie. Paris, 1656, in-fol. (Bibliotheque Sainte-Cienevieve.)

(4) Paris, 1653, in-8 (Bibliotheque Nationale, A 650S).

(5) Voir Cabinet de FAmateur. Paris, 1861-62, p. 37. Voir aussi, a la page 247,

comment Nanteuil procedait pour faire un portrait au pastel.

(6) B.\LDiNUCCi, Cominciivnento... 2' edit. Florence, 1767 (p. 199).
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mais, quelque press^ de commandes qu'il fflt, il ne permettait a

personne de I'aider pour les t^tes. II les ciselait a I'abri de toute

curiosity indiscrete, jalousement et longuement. A I'inverse de

beaucoup d'artistes ses contemporains, il ne travaillait pas vita,

il savait, avant Boileau,

« Vingt fois sur le metier remettre son ouvrage ».

Aussi Nanteuil est-il autre chose qu'un virtuose sachant jouer

a merveille de son burin. Dans ses portraits, les bouches parlent,

ainsi que le disait Anne d'Autriche (i), les yeux regardent, les

fronts pensent. Nanteuil aurait pu dire ce que son veritable

continuateur, La Tour, dira de ses modeles :

« lis croient que je ne saisis que les traits de leurs visages;

mais je descends au fond d'eux-memes a leur insu, et je les rem-

porte tout entiers (2). »

Beaucoup des crayons et pastels de Nanteuil sont perdus.

Ouelques-uns subsistent, pent etre avec une autre attribution.

Ainsi, Ton voit au Louvre (3) un portrait du due de Longueville,

qui n'est pas tres different de celui que Nanteuil a grave d'apres

Ph. de Champaigne pour La Pucelle deChapelain (4).Ce dessin

anonyme a ete longtemps consider^ comme I'oeuvre de Daniel

Du Monstier, mais le fait a deja paru douteux, puisque dans le

dernier Inventaire des dessins du Louvre, MM. J. Guiffrey et

P. Marcel disent seulement ; « attribue a D. Dumonstier (5) ».

Ce dessin porte la date de 1632, mais il represente un homme de

50 ans environ et, en 1632, le due de Longueville, ne en 1595,

(i)/!/. (p. 201 et 202). Naxteuil Rt un portrait de Louis XIV si ressemblant que

la reine Anne appela sa belle-fille pour I'admirer : « Reine, lui ciit-elie, venez voir le

portrait de votre inari qui parle. » •

(2) Voir les Go.ncourt, LArt du XVIII' sil-cle. Paris, i88r, in-8, i''- serie (p. 361).

(3) Salle des Dessins du xvii= siecle.

(4) Paris, 1656, in-fol. (Blbliotheque Sainte-Genevieve).

(5) Tome V (p. 59, n° 3827).
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n'avait que 37 ans
;
de plus, le col de dentelle vaguement esquisse

parait etre confonne a la mode de la Regence. Enfin, si la pose

du personnage dans le dessin est la meme que celle de la gra-

vure, il V a inversion, ce qui indique un dessin fait pour etre

grave.

II est vrai qu'il y a des differences dans la disposition de la

chevelure. Ceci n'est pas un argument ; on sait qu'au xviT' siecle,

il etait d'usage courant de y< recouefter » certains portraits pour

les rajeunir (i), et ce serait precisement le cas, puisque le due,

sur la gravure, est coifFe a la mode de 1655 et qu'il y parait beau-

coup plus jeune que surle dessin de 1632.

Pour expliquer ces anomalies, il faudrait pouvoir rapprocher

dessin et gravure, du portrait peint par Philippe de Champaigne.

Ce portrait a passt', en 1850 a la vente des collections du comte

Despinoy. Depuis, sa trace est perdue. Le tableau devait etre

fort endommag^, car le prix de vente n'a atteint que j} francs (2).

A en juger seulement paries yeux du portrait dessine, le regard

a la vie et I'e.xpression de ceux des pastels de Nanteuil. Le dessin

a pu etre commence au temps de la Fronde, alors que Nanteuil,

pour apprendre son metier, s'exergait a imiter tour a tour tons

les artistes en reaom, y compris Dumonstier sans doute. Puis

le dessin, trouve trop realiste, a cause surtout de la difference

d'age entre le due et la duchesse (3), n'a pas ete termine
; et le

graveur se sera borne a reproduire les traits du due, tels que les

avait peints Ph. de Champaigne, probablement vers 1633, du

vivant de la premiere femme (4) du personnage.

Les contemporains de Nanteuil n'admiraient pas seulement

son talent de portraitiste et de graveur; ils appreciaient encore

(1) Voir BoucHOT, Les poiiraits aux ciayons des XVI- et XVIT' siccles... Paris, 1884,

in-S (p. 90).

(2) Voir le catalogue de vente a la Bibliotheque d'Art ct d'Aicheologie.

(3) Anne-Genevieve de Bourbon-Conde, nee en 1619.

(4) Louise de Bourbon-Soissons (morte en i()37).

13
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son habilete a tourner les petits vers dans le gout des salons de

I'epoque.En 1658(15 avril), I'ordonnance qui confere a Nanteuil,

avec les gages afferents (i), la charge de dessinateur et graveur

ordinaire en taille-douce du roi, precise que c'est pour « sa capa-

cite pour la connaissance des belles-lettres aussi bien que des

regies de son art «. Et, en 1678, le Meicnrc Galaiit, en annon-

gant la mort du -< fameux Nanteuil aussi illustre... que les plus

excellents peintres de I'antiquite », cite les derniers vers de la

composition de cet artiste, ceux que, la veille encore, il recitait

au roi (2). Aujourd'hui, les poesies de Nanteuil semblent bien

fades et bien mediocres, mais on peut deduire des eloges des

contemporains que le graveur dut a I'instruction soignee que

lui avait fait donner son pere, tout autant qu'a son caractere

aimable et enjou^, d'etre un homme du monde Hn, poli et bel

esprit.

Avec son genie et sa notoriete, Nanteuil eut pu amasser une

grande fortune, s'il n'avait aime depenser largement, et partage

un peu la manie de Louis XIV, celle de faire batir. II mourut

dans une de ses maisons, situee au bout du Pont-Neuf. L'inven-

taire dress^ apres d6c^s revele un train de vie modeste
;
toutefois

il V avait, dans cette demeure, pour plus de i 300 livres d'ar-

genterie (3).

Par une coincidence fortuite, mais qui n'en est pas moins

significative, I'ordre chronologique des naissances amene a ter-

miner ces quelques braves monographies des maitres de I'illus-

tration frangaise dans la premiere partie du xvii' siecle, par celle

(i) Gages de 400 livres portes ii i.ooo livres I'annee suivante. Voir Loriquet :

R. Nanteuil... Nanteuil etait deja attache a la « Maison du Roy » comme graveur

depuis 1656 au moins, car il figure en cette qualite sur les comptcs de cette annee-lii

(Archives, K K. 209, fol. 49).

(2) Mercurc gahml. n° de decembre 1678 (p. 113-118).

(3) Invcntaire reproduil dans I'ouvrage dc LoKiyi:ET, Robert Nanteuil... Reim.s,

1SS6. in-8 (appcndice).
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du plus grand de tous et. peut-etre du plus grand aussi de tons

les graveurs connus. II n'y eut jamais, dans les livres, de plus

beaux portraits graves que les portraits de Nanteuil. Son nom
marque I'apogee du portrait d'illustration, et son oeuvre est

comrae I'aboutissement natiirel d'une longue s6rie d'efForts et de

recherches.





QUATRIEME PARTIE

LES OEUVRES





LES DIVERS GENRES D' I LLU STR ATION S

On ne pent pas feuilleter un certain nombre de livres k

figures dii xvii" siecle sans etre frappe de rencontrer des repe-

titions, des ressemblances et aussi des dissemblances qui per-

niettent d'etablir des categories d'illustrations. Le fait conduit

ainsi a chercher, pour les mieux etudier, une m^thode de grou-

pement, un principe de classification qui laisse distinguer les

genres caract^ristiques et permette d'entrevoir, sous la diversity

des cas particuliers, les modes et les gouts de I'epoque.

On pourrait, en se placant uniquement an point de vue de

la nature on du nombre des figures, distinguer les livres a por-

traits, les livres a frontispices, et les livres a plusieurs figures.

Ce systeme a I'avantage de la simplicite ; il pr^sente toutefois

I'inconv^nient de comporter des doubles emplois et beaucoup

d'exceptions. On pourrait encore rapprocher les livres par noms

d'auteurs ou examiner h part tous ceux qu'un meme artiste a

illustres. Mais toutes ces classifications sont basees sur des carac-

teres en quelque sorte secondaires et superficiels ; il parait plus

rationnel d'essayer de pen^trer plus intimement dans les circon-

stances de la realite. Un artiste, charge de dessiner ou de graver

une figure de livre, ne pouvait se trouver dans la meme dispo-

sition d'esprit et d'inspiration s'il s'agissait d'un sujet de piet^

ou de la decoration d'un titre, d'un portrait ou d'une scfene
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mythologique. II etait, suivant le cas, soumis a d'autres lois ou

exigences. Ses convictions personnelles, son temperament r6a-

gissaient plus on moins siir les influences exterieures. Enfin, en

dehors de toute consideration 6trangfere a I'art, chaque genre

comportait des regies speciales.

Ce ne sont done pas les livres qu'il faiit rapprocher, ce sont

les figures qui les ornent, et ce qu'il faut prendre pour principe

de groupement, c'est la pensee meme qui a preside a la compo-

sition de ces figures.

D'oii la distinction possible de trois sortes d'illustrations :

L'illustration ornementale
;

L'illustration religieuse

;

L'illustration profane.



L'lLLUSTRATION O R N E IVI E N T A LE

II n'y a guere de livre du xvW si^cle qui ne contienne au moins

quelquespetites capitalesou quelque fleuron rudimentaire graves

soit sur bois, soit par un proc^d^ typographique. Mais cette partie

de la decoration du livre rentre plutot dans I'histoire de I'impri-

merie que dans celle de I'illustration. Ces ornements, faits h la

grosse en quelque sorte, s'obtiennent par le moyen de cliches

compris dans le materiel des fonds d'imprimeurs et relevent uni-

quement de la technique du metier. On ne saurait y voir trace

de manifestation artistique voulue et intentionnelle. Les volumes

ainsi ornes doivent done ici etre laiss^s de cote, tout comme les

livres sans illustrations d'aucune espfece.

Au contraire, font partie des livres h figures tons ceux qui

contiennent la moindre vignette, gravee sur cuivre dans le but

de decorer tel ouvrage particulier ou telle categorie d'ouvrages.

C'est dans ces livres autant que dans ceux qui comportent une

illustration plus complexe qu'il faut chercher les elements du

svsteme de decoration special a la premiere partie du xvii' siecle.

Cette ornementation comprend :

Des lettres grises

;
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Des en-t6tes;

Des fleurons (marques de libraires, culs-de-lampe)

;

Un frontispice.

De ces divers elements, le plus soign^ et le plus important h

tous ^gards est le frontispice, cependant les plus insignifiants ont

aussi le cachet du temp^ et t6moignent ^galement du style de

I'artiste qui les a congus ; on ne peut done les tenir pour n^gli-

geables.

Les uns et les autres presentent certains caract^res communs.

Le premier est I'absence complete de toute reminiscence gothi-

que. On ne trouvera pas un arc en ogive, pas une initiale qui

puisse rappeler celles qui font la gloire des vieux manuscrits.

Les artistes semblent ne connaitre que I'art italo-classique et

quand, par hasard, ils s'en eloignent et cherchent le pittoresque

ou la fantaisie, ils puisent leur inspiration, dans la realite la plus

proche et jusque dans la derniere mode du jour.

Une seconde constatation d'ordre g^n6ral, c'est I'importance

progressive que prennent deux elements secondaires : la lettre

grise etl'en-t^te. An commencement du siecle, le frontispice et

la marque du libraire constituent presque toute la partie decora-

tive. Entre 1640 et 1660, I'editeur parait attacher autant de prix

k rornementation int^rieure qu'a celle de la premiere page. Le

travail est souvent demands au meme artiste, et celui-ci peut

composer la plus grande partie de la decoration sur un theme

unique, comme Chauveau, dans VAlartc de Scudery, sur les trois

couronnes de la reine de Suede, a qui le pofeme est dedie (i).

L'histoire de I'illustration ornementale se ramene en somme
k celle du frontispice, de ses varietes, de ses transformations.

Neanmoins, chaque element a son ind^pendance et peut donner

lieu k quelques remarques particulieres.

(0 Paris, 1654, in-fnl. (Bibliolheque Sainte-Geiievieve).
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Lettres grises. — Les capitales gravees en taille-douce sont

assez rares jusque vers 1630. On en trouve a peine quelques

exemples en tete des dedicaces et des chapitres de livres. Ainsi,

en 1625, les lettres C, O, M, S, dans Touvrage de La Serre, Les

Amours dit Roy et de la Reyiie (i). La lettre S, faite d'un cep

de vigne charge de fruits sort de la banalit<5 ordinaire. On pent

supposer que le dessin en est du i Daniel Rabel, I'un des signa-

taires des illustrations du livre.

Ce n'est qu'aprfes la fondation de I'lraprimerie Royale (1640)

et sous I'influence de ses modeles que les lettres grises prirent

de Timportance. On s'y servit de divers alphabets non sign^s (2).

Le premier et le plus beau de tous doit etre attribn^ a Mellan,

tant rharmonie des proportions, la puret^ des contours, sans

parler de I'^clat de la gravure, d^signent cet artiste. Les lettres

y sont inscrites dans des carres parfaits. C'est la mode de I'^po-

que. On la retrouve dans un alphabet aux caracteres enfermes

dans des cadres de feuillage, classe parrai les oeuvres de Bosse, et

dans les initiales de \ Histoire des Giierrcs Civiles de Davila (3).

Ces derniferes sont dans la maniere mignarde de Gr^goire Huret;

il n'y a pas i hesiter sur I'attribution, et ces lettres, tout autant

que les grands morceaux de Huret, classent cet artiste i part

parmi ses contemporains : a premiere vue, on les croirait faites

par un illustrateur du second Empire.

Un autre type d'alphabet historic tout difF6rent, presque

unique en son genre, sans encadrement, et particulier par sa

forme comme par sa technique, se rencontre dans les Delices

dc rEsprit diQ Desmarets (4). Ces capitales, probablement un des

essais de gravure sur bois faits par Chauveau, n'ont point paru

(i) Paris, 1635, in-4 (Bibliotheque Nationale, reserve L. 36, b. 704). .

(2) C'est surtout apres 1660 que Ton rencontre des « Initiales » signees ; ainsi

celles de Sebastien Le Ci.ERr, Frosne, etc.

(3) Paris, 1644, in-fol.

(4) Paris, 1658, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut).
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sans merite aux yeux des connaisseurs modernes ; on en trouve des

copies dans le materiel d^coratif de la Gazette des Beaux-Arts.

En dehors de leur caractfere ornemental, les lettres grises

offrent soiivent, dans leur cadre restreint, tout un petit tableau

plus ou moins approprie au sujet; parfois aussi on y retrouve un

sens symbolique completement Stranger aux circonstances pr^-

sentes : tel cet I de la Bible du Louvre, qui se profile sur une

balance on la couronne du royaume de France fait contrepoids

ti toutes les couronnes de la terre.

En-tfetes. — Le developpement des en-tetes suit une marche

ci peu pr^s parallele a celle des lettres grises et c'est presque dans

les mSmes livres que Ton en constate les progres. Ces bandeaux

graves constituent les principales sinon les seules illustrations de

certains volumes sortis des presses du Louvre. Les themes sont

originaux, varies et, le plus souvent, exclusivement decoratifs, ce

qui permet d'employer les en-tetes de I'lmprinierie Royale indif-

f^remment pour une Bible ou pour les oeuvres d'Horace. On y
voit Dieu errant le monde, on y trouve le char du Soleil. Ailleurs,

des amours jouent avec des chapeaux de cardinaux et cette

fantaisie a pris sous le burin de Mellan la grace severe d'un

bas-relief antique. C'est la meme inspiration qu'a suivie Bosse,

en ornant le titre de depart de la preface de La Pucelle (
i

)

d'enfants qui s'amusent avec les diverses pieces du blason des

Orl^ans-Longueville.

Dans un autre style a la fois moins classique et plus italien,

il faut signaler I'eclat miroitant des rinceaux de Delia Bella pour

le livre de Valdor (2) et le charme maniere des en-tetes de

Gr^goire Huret dans I'ouvrage de Davila (3).

(1) Paris, 1656, in-fol. (Bibliotheque Sainte-Genevieve, A 213).

(2) Paris, 1649, in-fol. (Cabinet des Estampes, le. 5).

(3) Paris, 1644, in-fol.
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Fleurons. — On a public un recueil des marques des libraires

fran^ais du xvi'' siecle (i). On en pourrait composer un second,

en collectionnant les fleurons qui ornent les titres des livres du

xvir' siecle. L'interet ne serait pas moindre. Sans doute on n'y

observerait pas I'ingeniosit^ et le luxe d'imagination des produc-

tions de la Renaissance : Au xvir siecle, ces facult^s ne se

retrouvent guere que chez les medailleurs ou les faiseurs d'em-

blemes pour les parades des Carrousels. D'autre part, la plupart

des libraires occupant des maisons anciennement fondees et

gardent les vieilles marques. Mai's parmi les fleurons nouveaux,

il en est qui ont una veritable valeur artistique, par exemple

« Le devouement du chevalier Marcus Curtius », grave par

Leonard Gaultier pour le libraire Pierre Chevalier (2) (etabli au

Mont Saint-Hilaire), ou le « Sacrifice d'Abraham », fait par le

meme artiste pour Abraham Pacard (rue Saint Jacques

« A I'Estoile d'Or ») (3) ou encore la grande marque aux

armes de France, apposee sur les livres de I'lmprimerie Rovale,

qui est tr^s probablement due a Claude Mellan.

On trouve quelquafois, sur le titre des livres, des vignettes

sans aucun rapport avec le libraire, ainsi les armoiries du dedi-

cataire, una figure de piete, une scfene all^gorique... II pent

arriver que cette petite image insignifiante, plac^e comme par

megarde entre le titre d'un ouvrage et I'adresse du lil^raire, soit

tout un commentaira du texte : sur la livre du P^re Jesuite

Garasse La Doctrine curieuse des beaux Esprits de ce temps (4),

Ton voit une Judith, la tete d'Holopherne a la main, avec les

(i) SiLVESTRE, Marques typographiqiies, Paris, 1867, in-8.

(2) Voir Cornelii Taciti el C. Velleii PaUrculi Scri/t/a..., Paris, 1608, iii-fol. (Biblio-

theque de I'lnstitut, V. 41).

(3) Voir Til. GoDEFROY, Hi^toirc du Chevahey B,uiiid, Paris, ifii6, in-fol. (Uililio-

theque du Ministere de la Guerre A 3h 42).

(4) Paris, 1623, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, R. 17). Aux Etats Generaux de

1614, le parti ultramontain avait soutenu la legitimite du regicide.



2o6 LES (KUVRES.

mots bibliques « Confirma me, Domme Deiis, in hac hora ».

Lorsque le libraire du xvii'' siecle orne les livres vendus dans

son officine d'une ancienne marque heritee de ses preddces-

seurs (I), il n'est pas rare que cette marque subisse quelque

transformation, quand ce ne serait que par ses traductions suc-

cessives par le bois, le burin et I'eau-forte. Imaginees au

XVI'' siecle et encadr^es de quatre petits tableaux sur la pratique

de la Charity, les Cigognes des Nivelle perdent, au temps des

Cramoisy et des Mabre-Cramoisy, cet encadrement qui les

alourdit, et semblent trouver sous la pointe de Chauveau leur

expression la plus pittoresque et la plus vivante. Une vignette

qui orne le titre de livres publics a Lyon chez les libraires

Borde, Arnaud et Rigaud (2) s'agrandit au cours du xvif siecle,

si bien qu'au siecle suivant, ses dimensions sont celles d'un fron-

tispice, et que c'est sous cette forme qu'on retrouve a Paris en

1735, signt^e par le graveur Crespy, cette Fortune semant ce que

la Sagesse et le Temps font germer (3).

Un autre genre de fleuron, le cul-de-lampe, passe par des

phases analogues. Les artistes les plus habiles en composent

pour les livres de I'lmprimerie Royale (4) et, ^ partir de ce

moment, le gout de cet ornement se propage de plus en plus. II

en est de petits, de grands, de legers, de lourds. Dans les uns,

(i) L'article X d'un reglement du 20 novenibre 1610 « pour la reformation des

desordres, abus et malversations des marchands libraires, imprimeurs... » indique que,

lorsqu'il ii'y a pas d'heritiers, la marque doit etre vendue apres la mort du titulaire,

niais qu'au cas contraire, le syndic doit la remettre aux heritiers (Bibliotheque de la

Villc de Paris, Ms. 6350, titre XIV).

(2) Voir par e.xemple D.^lechamps, Histoire Ghihale da Plaiiles, I.yon, 1653, in-tol.

(Bibliotheque de la Pharmacie Centrale de Fraiice).

(3) Voir P. PoMET, Histoire Ghierale des Drogues, edition de 1735. Paris, 2 vol. in-4

(Bibliotheque de la Pharmacie Centrale de France).

(4) Culs-de-lampe oii, comme dans les autres elements decoratifs des livresdu Louvre,

le motif principal est souvent une piece de blason (les Lis du Roi, le faisceau des lic-

teurs de M.^z.^rin, le mouton et les etoiles des Seguier et les creneau.x de Sublei' de

NOYERS).
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s'etalent des annoiries ; dans d'autres, des oiseaux se balancent
;

quelques-uns, parmi les plus modestes, font d^ja un pea penser

aux roses de Boucher, comme cette corbeille de fleurs qui

decore la fin d'un chapitre de La Vraye et Paifaite Science des

Armoiries de Palliot (i).

Frontispices. — Dans les premieres annees du xvii" si^cle,

en raison peut-etre des conditions ^conomiques qui rendaient

trop elev^s les frais de I'illustration sur cuivre, et des reglements

corporatifs qui entravaient la liberte des editeurs (2), les livres

ornes d'un tres grand nombre de figures furent relativement

rares ; au contraire, il en etait peu qui ne fussent decores d'une

gravure unique, un frontispice. II faut entendre, par ce mot,

aussi bien un titre orne, (faisant ou non double emploi avec le

titre imprime) que toute planche placee en tete d'un livre, com-

position allegorique ou portrait.

En dehors de ces deux derniers cas qui rentrent dans une

autre categoric de figures de livres, les frontispices pr^sentent

un double interet : ils peuvent n'etre que I'ornement principal et

purement artistique d'une publication ; ils peuvent aussi, dans la

disposition ou la nature de leur decor, cacher tout un sens sym-

bolique, 6tre une sorte d'interprdtation hermetique du texte,

tout au moins resumer en un raccourci plastique le fond de la

pensee de I'ecrivain.

La question de la traduction de I'idee par I'image sera exa-

minee ailleurs. Au point de vue exclusif de la forme, tons les

frontispices des livres publics entre 1600 et 1660, malgr^ leur

trfes grande diversite apparente, peuvent se ramener a quelques

types principaux, a leurs combinaisons et a Icurs derives. A part

quelques esp^ces particuli^res qui defient tout mode de groupe-

(1) Dijon. 1660, in-fol. (Bibliothcque de I'lnstitut. Y, 2:1).

(3) Voir chap. I, p. 10 et 1 1.
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ment, il est possible de les faire rentrer tons dans quatre grands

genres en prenant pour base de classification la disposition de

I'intitule du titre de I'ouvrage sur le frontispice.

I" Livres on le titre est inscrit dans I'ouverture d'un por-

tique

;

2" Livres ou le titre se trouve sur un cippe (socle, base)

;

3" Livres oii le titre est place sur une draperie

;

4" Livres ou le titre est serti dans un cadre ou un cartouche.

Dans ces quatre categories de frontispices, on reinarque

entre i6oo et i66o, une tendance gendrale, nettement caracte-

risee : c'est une disposition progressive et de plus en plus accusee

vers la dissymetrie. Tandis qu'au d^but du siecle il est tres rare

de rencontrer un frontispice dont les ^l^raents decoratifs ne se

fassent pas pendant deux a deux, le contraire est presque la

regie vers 1650. Ce gout pour une composition moins reguliere,

une harmonie plus savante, qui du reste s'affirma alors en France

ailleurs que dans la gravure d'illustration, fut-il, comme on I'a

dit (i), la repercussion d'une influence venue de Chine avec les

porcelaines et les laqu'es? Ou bien n'y faut-il voir que la conse-

quence d'une education artistique permettant de comprendre

I'efFet d'art qui resulte d' ^< un beau desordre »? II y a probable-

ment des deux causes a la fois dans le changement constate dans

les gravures mises en tete des livres.

Cette Evolution explique pourquoi des quatre types de fron-

tispices, celui qui comporte le plus de symetrie, le type a por-

tique, est de beaucoup le plus frequent dans le premier tiers du

siecle, tandis qu'aux environs de 1660, c'est un genre presque

abandonn^ (2).

(i) Voir M'"'' Belevitch Stankevitch, Le Goi'it chiiiois en France, Paris, igio, in-8.

(2) II est curieux de retrouver ce type clans un frontispice dessine par Petitot, en

1682 pour un manuscrit reserve a sa famille, intitule Pnercs et miditalions chriiiennes.

(Voir Bullciin tic la Socicli dc VIliitoh e du Pioleflanlisme Fiaufais, annee iqo2.)
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D'oii venait le type a portique? En 1601, on le Irouve par-

tout : ail Nord, an Midi, a Paris, en province, dans I'oeuvre de

tons les graveurs du temps, dans les manuels d'6quitation aussi

bien que dans les traitt§s de theologie. A quel moment I'avait-on

adopte ?

En examinant les livres frangais du xvi'' siecle, on y voit

apparaitre que fort tard le frontispice a portique. On v trouve

d'ordinairesoit le decor florentin (arabesques etcandelabres), alors

particulierement en vogue, soit un cadre Renaissance plus on

nioins orne. Pareille constatation pent se faire dans les livres

edites en AUemagne et en Suisse. On ne commence a trouver un

frontispice qui ressemble au tvpe a portique que dans quelque?

livres italiens du milieu du xvT' siecle : Ainsi dans I'ou-

vrage d'Eneas Vico, Angnstanim imagines, public a Venise

en 1558 (i). On rencontre egalement quelques exemples de ce

tvpe dans les livres de la maison Plantin a Anvers et il sc pent

que ce soit par cette voie que la mode de ce frontispice ait

penetre en France. Cependant, ce n'est pas tout a fait la meme
formule, et il y a plutot ici parallelisiue que filiation, comnie si,

dans les deux pays, on s'etait inspire d'un meme prototype.

Ce prototype, il faut peut-etre le chercher dans une des

figures dun livre (2) dont la grande influence sur toutes les

manifestations artistiques est bien connue (3). Traduit de I'ita-

lien en francais au milieu du .wi'' siecle, cet ouvrage Lc So)ige

(i) BibliothC-que de ITiislitut. Z. 115, iii-4. Ce frontispice se retrouve u peine moili-

fie dans ]es Aii/ii/iiarum Slatuantm iirHs Romae... Icona publiees a Rome en 1584, puis

en i6iq, a Paris, dans I'edition des ceuvres de Vico donnee par Du Val (in-4) (Biblio-

tlieque de I'lnstitut, Z 151 A** et Z lift). L'influence de Vico sur Dif Cerce,\u a ete

signalee par M. Dimier, {Le Priimiiice, 1900, in-4, P- 112).

(2) COLONNA, Poliphili llyfincrotomacliia, Venise, 1499, in-folio (Bibliothcque Natio-

nale Y^ 210).

(3) L'tine des gravures qui represente, d'apres un ,bas-relief antique, une nvniphe

endormife surprise par^un sntyre, pourrait bien n'avoir pas ete etrangere a I'inspiralion

premiere de XAntiope du Titian.

M
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dc Polip/iile, fut pour notre pavs v< ime grande ecolc d'anti-

quite » (i). II n'y a rien d'invraisemblable a supposer que la

gravure au trait qui represente une porte de temple a doubles

colonnes et fronton triangulaire, ait inspire les dessinateurs de

frontispices. Mais, sur ce theme premier d'une simplicite toute

classique, les artistes du xviT sifecle broderent des variations sans

nombre. lis briserent le fronton, ils tordirent les colonnes, ils

incurverent le portique en hemicvle, et prodiguerent un pen

partout les statues, les bustes, les medailles, les armoiries (2).

Ils simplifierent le type jusqu'a ne garder presque que la base

comme dans le Parfait Capitainc de Rohan (3), on au contraire

ils le compliquerent a I'exces, entassant allegories, details et per-

sonnages divers comme dans la Mctaiiealogie sacree de Valla-

dier (4). L'extreme Hmite en ce genre parait avoir etd atteinte

dans le frontispice de Leonard Gaultier place en tete de I'edi-

tion du Deci ctinn Giatiaiii emendatum publiee a Paris en

1 61 2 (5). On y voit, toujours dans le cadre premier d'un porti-

que, la papaut^, les apotres, les evangelistes, les peres, les cardi-

naux et les eveques, tandis qu'au premier plan s'avance, sur une

mer orageuse, le vaisseau de I'Eglise portant la Foi en proue et

I'Esperance a la poupe.

Quelquefois, mais rarement, on releve, dans ce genre solennel

de frontispice, une note de fantaisie et de rdalisme, tels ce

(i) Voii- H. Lemonnier, L'Art Moderne, Paris, 1912, in-i6 (p. 85).

(2) Voir les frontispices des livres suivants : Matthieu, Hhtoire de Louis XI, Paris

1610, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, X. 85); SuHone, Paris, 1611, in-4 (Biblotheque

particiiliere) ; Shieque, Paris, 1619, in-fol. (Cabinet des Estampes, Oiuvre de Thomas de

Leu) Renoi', Les (Exivrcs phannaceuliques, Lyon, 1637, in-fol. (Hibliotheque de la Phar-

macie Centrale de France).

(3) Paris, 1636, in-4 (Bibliotheque du Ministere de la Guerre), tres mediocre fron-

tispice signe FiRENs.

(4) P,Tri«, s. d. (1616) in-8 (Bibliotheque Nationale D. 15506, reserve).

(5) frois vol. in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut K2 A). Ce frontispice du a Leonard

(i.\rLTiEU, avait deja servi pour la Bihliot/icca Vctcniin Palrum... (Voir Cabinet des

Estampes Kb 124. Recueil de frontispices).
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FRONTISPICE GR.WE par LEONARD GAULTIER.

M.\Kc;arin : Dihliothecae Veleriim Ptilnnn... lomi. — Iii-fol. Paris, 1609.

(Caliinet des Estampes. — Recueil de FroiUispices. Kb. 124.)

Voir page 210.
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pecheur et ce chasseur qu'un dessinateur inconnu, B. Mesoille,

et le graveur H. le Roy ont dresse de part et d'autre du titrc

d'un code des Eaux et Forets (i). Ailleurs, I'artiste a essaye

d'une adaptation ingenieuse de la formula generale au sujet par-

ticulier du livre k orner. Dans la Fortification d'Errard parue a

Paris en 1620 (2), le portique ordinaire est construit avec des

canons et autres attributs militaires. Mais I'artiste qui signa

« I. Briot fecit » n'afait que copier le frontispice de I'edition de

Francfort, lequel est du a un des de Bry (3) et ressemble lui-

meme k celui qu'a grave, en 1598, un inconnu I. P. pour les

Modelles, Artifices... des iiistrnineiits dr >^iirrrc de J. Boil-

lot (4).

Le frontispice <^> cippc ne comporte pas moins de varietes et

evolue plus facilement vers la dissvmetrie. Le titre est inscrit

soit sur un cube de pierre qui sert de base a una statue centrale

comme dans La Sagcsse de Pierre Charron en 1604 (5), soit

sur la piedestal d'un monument vu de cote suivant le modele

donn6 par Pierre de Cortone dans Les Femmes fortes du

Pfere Le Moyne an 1645 (6). Ailleurs, on le trouve grave sur

un fut da colonne, un fragment de rocher, un simple caillou.

C'astce systeme que semble avoir employe de preference Claude

Mellan
; ce graveur a peut-etre donna I'un des meilleurs types

du genre dans la planche mouchet^e das abeilles des Barberini,

(i) Voir le S'' de Sainctyon, Lef. Edits el Ordonnanccs des Rots, Coiishimes des Pro-

vinces, yeglemens, ar/esls el jugemeiis nolables des Enii.x el Fords..., Paris, 1610, in-folio

(Bibliotheque de I'lnstitut. L, i8r).

(2) In-fol. (Bibliotheque du Ministere de la Guerre A. 1. g. 23).

(3) Voir Bibliotheque de I'Ecole des Beaux-Arts (collection Lesoufache A. ii, 102).

(4) Voir Le pcinlie-gniveur fratifais, Paris, 1835-71, in-8, (t. VI, p. 87). Robert Du-

MESNIL n'a pu identifier le graveur qui signe I. P. dans ce livre publie :i Chaumont.

(5) Paris, in-8. Frontispice de L. Gaultier (Cabinet des Estampes). II existe une

copie signee « C. D. K. » dans la 5" edition publiee en 1625. (VoirCabinet des Estampes,

Ed. 20).

(6) Paris, in-fol. (Cabinet des Estampes).
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placee en tete des Pocmes d'Urbain VIII (i). Un autre bon

exemple a citer est la gravure de R. Lochon, pour le Traiti, de

la Peinture de Leonard de Vinci (2).

Ce frontispice a cz/J'/'c, comme celui a portiquc, doit etre une

importation d'ltalie. Ses elements evoquent un pays de ruines

et d'inscriptions,et les livres publics a Rome ou ^Venise sur les

monuments antiques auraient sufti pour suggerer I'emploi de

cette forme aux illustrateurs francais.

II se pourrait bien aussi que I'une des formes du frontispice

a draperie fiit d'origine italienne, celle ou le titre est inscrit

sur un rideau de theatre (3). II est a remarquer que Callot a

employe ce tvpe dans quelques-unes des illustrations qu'il a

gravees a Florence. Au contraire,la oil la draperie se r^duita une

simple banderoUe (4), I'inspiration doit remonter aux pratiques

en usage dans les manuscrits du moyen age. La draperie prend

encore bien d'autres aspects : le titre peut etre inscrit sur une

toison de belier (5 ), une peau de loup (6i, un filet de pecheur (7),

un lambrequin (8), un tapis de table (9), ou encore sur le fanion

de la trompette d'une Renomm^e. Ce dernier cas est particuli^-

rement frequent; I'un des plusjolis exemples en ce genre est le

(i) Raphael S. R. E. Card. liarht'iini... Poemata, Paris, 1642, in-fol. (Bibliotheque de

rinstitut, O. 47)-

(2) Traduction frangaise, Paris, 1651, in-fol. (Cabinet des Estampes, K c 15 a.)

(3) Mirame, Paris, 165 1, in-fol. (Bibliotheque Xationale. Reserve Y. 5688). Frontis-

pice de S. Delia Bella.]

(4) A. DU S.\uss.u', Maiivi'ologiuin Gallicanum, Paris, 1637, in-fol. (Bibliotheque de

rinstitut I. 56 A. Frontispice signe « Huret inv. Aegidium Rousselet sculpsit ».

(^) Arrien, Zo- Gtiencs d'AlcxiVufn', Paris, 1651, in-8 (Bibliotheque de I'lnstitut

R. 2yy y 11). Frontispice de M. Lasne.

. (6) Les Qluvrcs de TacUe, 4'' edition, Paris, 1658, in-4 (Bibliotheque du Ministere de

la Guerre D 2 b 59). Frontispice de CH.\irvEAi'.

(7) Trist.\n, Vers May'ilimes, Paris, 1648, in-4. Frontispice signe « J. b. f. » (J. Bor-

i-anger).

(8) Tristan, La Marianc, Paris, 1637, in-4. Front, de BossE.

(9) Hisloria et Concordia Evangelica, Paris, 1653, in-8. Frontispice de Nanteuil

(Bibliotheque Nationale, A. 6508).
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LEONARD
DE YIN CI

SVR
LA PEINTVRL

FRONTISPICE DESSINK par ERRARD (?), c.ravk par R. LOCHON
Trail! de la Peinturr dr Livnard de Vinci. — In-folio. Paris, 1651.

Voir page 212.
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titre grav^ par Delia Bella pour les (Euvres po^tiques de Des-

marest de Saint-Sorlin en 164 1 (i).

Le frontispice <) cadre ou a cartouclie est une survivance du

xvi*" siecle. Le type (> cadre avait €\€ tres frequemment employe

dans les livres frangais publics a cette epoqiie. Au xvii'' sifecle,

ce genre parait delaisse. On le retrouve pourtant, congii de

tout autre facon, a la fois moins charge et moins pittoresque

dans le Terence du Louvre et dans quelques autres volumes ega-

lement illustr^s par Bosse.

La variete de frontispice a carlonche est beaucoup plus

repandue que la precedente. Dans ce systeme, le titre du livre

ne se presente plus comme le point de convergence de

tous les ornements qui I'entourent. C'est un element distinct

isole des autres details de la gravure et superpose a la scene de

genre ou d'histoire qui fait le sujet de cette gravure. Vers 1640,

cette disposition est pour ainsi dire la forme consacr^e pour les

editions des pieces de theatre, qu'il s'agisse du frontispice de

\ Orphee aiix Enfers de Chapoton (2), grave par I'un des David

d'aprfes Vignon, ou de celui de I'edition in- 1 2 des CEiivres de
'

Corneille (3) dont I'anonymat semble indiquer un prototype

courant.

Les quatre categories de frontispices peuvent se combiner

entre elles. On trouve des frontispices a portiqiie et a draperie,

d'autres (> portiqne ei a cippe ou a cartouche.

Parmi ces types composites, quelques-uns sont fort simples

et d'une sev^rite appropriee au texte, comnie le frontispice ou

sur un lambel au centre d'un cadre se lit : Principes de Philoso-

(i) Paris, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut. R. 69-99.)

(2) La Deuenti- d'Orphee mix Enfers, ti-agedie. Paris, 1640, in-4. (Voir Bibliotheque

de I'lnstitut, G. 149 H"").

(3) Paris, 1644, in-l2 (Voir a la Bibliotheque Victor Coi'SiN, edition de 1654 en

3, vol. dont le i'"'" volume est orne du frontispice de 1644. N" 10957 et les renseignc-

ments de la BiHiographic Cornelicnnc, n°' 98 et 102).
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phic escrits en latin par Rene Des-Cartes. Et tradints en Fran-

cois par tin de ses Amis (i). D'autres au contraire sont d'une

complication extreme. Au nombre de ces derniers, I'un des plus

curieux et des plus caracteristiques des gouts artistiques de

I'^poque.est celui que Regnesson et Chauveau ont compose pour

le second volume du Theatre d'honneur et de Chevalerie de

Vulson de La Colombiere (2). On y voit rapproches et reunis

presque tous les temps et tous las styles. L'all^gorie la plus clas-

sique y confine a la reality la plus actuelle.Le titre se lit aufond,

sur une sorte de rideau de theatre suspendu a la colonnade d'un

temple grec, et, sur le devant, s'entremdlent des paladins, la

Justice, Minerve, uue Furie et des duellistes en costume

Louis XI IL

En suivant d'annee en annee le developpement de I'illustra-

tion ornementale en France entre 1600 et 1660, on remarque

qu'a partir de 1640 la decoration du livre prend plus d'impor-

tance et d'extension, et revele chez les dessinateurs et graveurs

des preoccupations speciales. La coincidence de cette date avec

celle de la fondation de I'lmprimerie Royale suffirait, a elle

seule, a faire supposer une relation entre les deux faits ; mais

I'hypoth^se devient une certitude lorsqu'on examine les livres

sortis des presses du Louvre et que Ton se rend compte des

eiForts tentes pour donner, a tous les points de vue, des modeles

du genre.

Parlant de cette creation de Richelieu, Sauval dit que « les

premiers produits ravirent toute la terre >^(3). Ces livres de

I'lmprimerie Royale constituent en efFet des ensembles fort

reussis. Tout s'y harmonise : papier, caracteres, figures, et

rien n'est peut-etre en ce genre plus repr^sentatif du « grand

(i) Paris, 1647, in-4 (Bibliotheque de I'auteur).

(2) Paris, 1648, 2 vol. in-fol. (Voir Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats).

(3) Cite par A. Bernard, Histoire de rimprimerU rovaU nii Loxivre. Paris, 1867.
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goust >'^(i) et de I'art qui va etre celui de Louis XIV et de

.Versailles.

On ne poss^de gu6re de renseignements sur I'organisation

du service de I'lmprimerie Rovale charge de I'illustration des

livres(2). Mais il est probable que cette question preoccupa le

premier administrateur, Sublet de Noyers, au moins tout autant

que I'encre a employer, encre dont il demandait a I'Ambassa-

deur du Rov en Hollande(3) de se procurer la recette. On sait

que le projet d'installation comportait un grand nombre de

presses a imprimer en taille-douce(4). On sait surtout que c'est

a ce moment que Poussin fut rappele d'Italie(5) et que c'est a

lui que Ton demanda les dessins des premiers frontispices. Le

graveur choisi pour les traduire sur cuivre fut Mellan.

Les deux artistes avaient le meme amour des belles lignes,

des proportions harmonieuses, de I'ordre, de la clarte. On ne

pouvait souhaiter une collaboration mieux entendue et plus

heureuse. On attendait des chefs-d'oeuvre; ces previsions ne

furent point decues. Mais Poussm ne se plia pas longtemps a

cette besogne.

Arrive a Paris dans les premiers jours de I'annee 1641,

Poussin s'etait mis de suite au travail nouveau qu'on exigeait

de lui. Le 10 avril, il avait achev6 un frontispice et il I'oifrait h

Sublet de Noyers :

« Puisqu'il vous a pleu me commander de faire le dessaing du

(i) « Ce qui se nomme a present... /<• grand gousl. « BossE : Senlhiwnts sur la dis-

tinction des manii-res diverses... Paris, 1649, in-12 (p. 04).

(2) Voir A. Bernard, HiUoire de I' I>n/>yiiiierie royale au Louvre. Paris, i86t, in-8.

(3) Id. (p. 6g). Lettre du 6 juin 1640.

(4) Voir Bulletin de la Sociele de i'Histoire de Paris (aniiee 1887, p. 187). « Plan de

I'etablissement d'une manufacture royale d'impriinerie... Elle sera composee de vingt

presses de taille-douce... »

(5) A. Bernard, Histoire de VImpriinerie royale... Paris, 1867, in-8, (p. 70), et

E. Magne, Lc voyage de Nicolas Poussin en France, d'afircs des documents inedits {Revue

de r.irt ancien et moderne, septembre et novembre 1913).
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« front dii livre de Virgile et estans le premier que j'ay fait... (i) ».

II craignait que son CEUvre ne donnat pas entifere satisfaction.

Dans une lettre du meme jour adressde a Chantelou, il disait :

« Si Ton ne trouve pas a propos que la teste du poete soit

« avec la barbe, j'en ferai une autre selon la medaigle antique,

« afin de contenter ceus qui trouvent a redire partont »(2).

On trouva en efFet a redire an Virgile tel que Poussin I'avait

concu, puisque c'est un po^te imberbe qui recoit des mains

d'ApoUon (celui du Belvedere), la couronne d'immortalit^ sur

le beau frontispice — le plus beau duxvii^si^cle — place en t6te

du Pnb/n Virgilii Maronis Opera{'^ que I'lmprimerie Royale

donna en cette meme ann^e 1641.

Dans les mois qui suivirent, Poussin continua de se pr^oc-

cuper de son role de dessinateur d'illustrations. A pen de jours

d'intervalle, il ^crit a Chantelou :

« Je vous enveoirai le pensement du frontispice de la Grande

« Bible (4) »

;

et :

« M. Meslen travaille au frontispice de Virgille et si j'eusse pu

« vous envoyer le squitze de la pensee que j'ay trouvee pour le

« livre de la Bible... j'en eusse est^ bien content (5) ».

Puis enfin :

« J'envoye a Monseigneur le squitze du front de la Bible, mais

« sans corectio car devans que de le terminer, j'ay desire que

« vous I'ayes veu... affin que dans la pensez et disposition totale

« ou particulifere des figures, il estoit besoin di alterer quelque

« chose, vous m'en donnies votre advis (6) ».

(1) Voir Archives de FArt Jranfais, 3'' serie, t. V (p. 53, lettre n° 26).

(2) Voir Id., n" 28.

(3) Paris, in-fol. (Voir le frontispice au Cabinet des Estampes. Kb. 123.)

(4) Voir Archives de lArt franfais, 3" serie, t. V (p. 64, lettre n" 33).

(5) Voir Id., 3' serie, t. V (p. 81, lettre 39).

(6) Voir Archives de I'art franfais, 3"^ serie (p. 87, lettre 42).
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FRONTISPICE, DESSIN de POUSSIN, gravure de MELLAN

Piiblii Vii\!ii!ii Mayonis Opera. — In-lblio, Paris, 1641.

(Bibliotheque Sainte-Genevieve. Y 43.)

Voir page 216.
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Poussin fait suivrc ces lignes de la description minutieuse de

son second frontispice, jointe k I'indication bien nette du sens

qu'il attache a cette composition.

« La figure e\\6e represente I'Histoire : elle escript de la

« main gauche affin que la planche la remette a droit ; I'autre

« figure voilee represente la prophessis; sur le livre qu'elle tient

« sera escript Biblia Regia. Le sphinx qui est dessus ne repr^-

« sente autre que I'obscurite des choses ^nigmatiques. Celle qui

« est au milieu represente le Pere Eternel, auteur et moteur de

« toutes les choses... (i) ».

Cette fois, Poussin semble n'avoir rien eu k changer k son

dessin ; au titre pres, la gravure mise en tSte de la Bible du

Louvre (2) correspond exactement aux termes de sa lettre k

Chantelou. Ce frontispice parut avec la double signature

« N. Poussin, in. Mellan f. », en reponse sans doute aux reclama-

tions de Poussin qui avait, dit-on, ete fort mecontent de ne pas

voir son nom grave sur la planche du Virgile.

Poussin, d'ailleurs, conimencait a trouver lourd « le joug

qu'il s'etait mis sur le cou (3) ». En mars 1642, il continue

encore a faire metier d'illustrateur. II ecrit :

« Le peu du reste des impressions que j'eus jadis des belles

« choses mont fourni je ne sais quelle idee pour le frontis-

« pice de 1' Orasc qui pent passer entre les autres petites choses

« que j'ay designes. Je I'ai constitue ^s mains de M. de Chan-

« telou vostre fraire, affin que M. Meslen ne dise pas que je

« sois la cause du retardement de I'accomplissement de vos

« livres... »

(1) Voir id., (p. 87, lettre 42).

(2) Biblia Sacra. Paris, 1642, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, A. 18.)

(3) Archives de I'Art franfais, 3" serie, t. V. Lettre a Cassiano del Pozzo (n° 46,

p. 98).
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Et il ajoute :

«... Quand Monsieur du fresne m'aura donn^ le subiect du fron-

« tispice du livre des Consilles, j'y travaillerai{i )... >>

Mais Poussin acheva seulement celui des CEiivres d'Ho-

race{2). Peu de jours aprfes avoir dessind cette Muse qui arracl^e

le masque de la satire du front du pofete latin, il repartait pour

Rome (septembre 1642). On lui avait demande des « frontispices

de livres » en meme temps que des tableaux, des dessins, des

cartons de tapisseries et Ton s'etonnait qu'il ne sut pas executer

le tout comme en se iouant, ainsi que faisaient la plupart des

autres artistes contemporains. Meme en matiere d'illustrations,

cette methode n'etait pas celle de Poussin.

s< Je n'ay, repondait-il, qu'une main et une debile teste et ne

« pens etre seconde de personne ne soulag^. On nie dit vous

« fer^s un tel dessein a vos heures perdues. Mon naturel me
« contraint de chercher et aimer les choses bien ordonnees

« fuians la confusion qui m'est ausi contraire et anemie comme
« est la lumifere des obscures t6nebres(3). »

Ces paroles restent le meilleur commentaire de I'oeuvre de

Poussin a I'lmprimerie Rovale et laissent pressentir a quelle

hauteur auraient pu atteindre les illustrations des livres sortis des

presses du Louvre, si le grand artiste en fut demeur^ le dessi-

nateur attitr^.

Aprfes son depart, le seul de ses successeurs qui garda quelque

chose de son style fut Mellan ; celui-ci ne grava plus guere que

d'apres ses propres compositions. Les frontispices de I'lmpri-

merie Rovale qui portent d'autres signatures furent demandes a

Jacques Stella pour le dessin et a Pierre Daret on Gilles Rous-

(1) Archives de rAn fnutfats, 3" serie, t. V (lettre 11° 56, p. 122).

(2) Quinti Horatii Flacci Opera. Paris, in-fol. (Bibliotheque Xationale. reserve G
Ye. ,U2.)

(3) Voir Archivef de TArl fr,ii!uii<, 3'' serie, \''' vol, Lettre .n Chan'TF.i.oc (11° 59,

P- 134)-
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selet (I
)
pour la gravure. Ces artistes firent preuvc de beaucoiip

de talent et de virtiiosite; toutefois, lenrs productions rentrferent

dans I'ordre commun.

II se pent que, meme de loin, Poussin ait encore collabore

d'une facon indirecte a la decoration ornementale des editions

du Louvre. II y a, a la Bibliotheque de I'lnstitut, deux albums (2)

d'admirables dessins (a la plume, laves de bistre). Aucune signa-

ture ne permet de les identifier d'une fa^on certaine, mais le

titre indique qu'ils proviennent du s< Cabinet de P. J. Mariette »,

et il y est adjoint trois notes manuscrites dont une (de Mariette

lui-mdme sans doute) dit :

I" Que les dessins firent partie des collections de Colbert;

2" Qu'on les avait fait executer sous Louis XIII « pour con-

tenir dans les bornes du bon gout >•• les architectes du Louvre

;

3" Qu'on ne pent les attribuer qu'a Poussin ou h Errard
;

4" Que seul Poussin etait capable de dessiner avec autant

de « finesse et de legerete >•>.

II y a, en effet, beaucoup de ressemblance entre ces dessins

et certains dessins signes de Poussin. C'est la meme purete de

lignes, la meme surete de main. Ces reproductions d'ornements

releves sur des bas-reliefs antiques ou copies sur des fresques de

Raphael n'ont pas dii servir seulement au.x architectes du Lou-

vre ; les decorateurs des livres de I'lmprimerie Royale ont dii

egalement s'en inspirer, et dans une large mesure, car on observe,

entre leurs oeuvres et les dessins de I'lnstitut, d'dtroites corres-

pondances. Tout d'abord, le Sphinx antique de la « V^igne Bor-

ghese », figure a la page 23 du recueil cote N 100 A*, est preci-

(i) In-fol., N 100 A et JC 100 A" (Reciieils acquis par I'lnstitut en 1S09).

(2) Quelques illustrations furent aussi demandees ii BossE, a Errard, a Gregoire

HuRET, a Chauveau. Tels sont a peu pres tous les noms qui se lisent, soit dans les

livres sortis des presses du Louvre, soit dans I'inventaire des 480 planches de cuivre,

petites ou grandes, qui furent remises a Anisson en 1691, lorsqu'il prit la Direction de

I'lmprimerie royale. (Imvu/iiire officjel de tout ce i/iii a tnuny a I'lmprimerie royale...)
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s^ment celui que Poussin a place siir le frontispice de la Bible

du Louvre. Les frises des pages 32, y] et 38, frises de bu-

cranes, frises du Temple de Neptune, rappellent de trfes prfes

certains en-tetes graves par Mellan. A la page 45, on retrouve

dans les caissons d'un plafond du Palais P\irn^se la meme rosace

que celle de la grande initiale Q des presses royales. Ailleurs,

c'est la guirlande de feuillage des encadrements a la mode
vers 1640 (page 45, N 100 A*), c'est une grecque (page 35 N
100 A) qui a pu inspirer un frontispice de Bosse (

i ), c'est un

motif d^coratif peint par Raphael an Vatican (page 22, N 100 A)

et dont les doubles volutes caracterisent un des culs-de-lampe

burin^s par Mellan.

Mais beaucoup plus encore que ces coincidences de details,

ce qui frappe, c'est I'identite de style, d'esprit, de conception.

On dirait que les Albums de Poussin ont donne le ton, fix6 le

genre de la decoration des editions du Louvre. Par cette inter-

vention indirecte, comme par ses trois frontispices, le grand

artiste a pu exercer une influence profonde sur les productions

de rLnprimerie Royale, et ainsi s'expliqueraient les progres cons-

tates dans le d^veloppement de I'illustration ornementale, en

France, a partir de 1640.

(i) Cabinet des Estampes. (Euvie de Bosse. Eil. 30 a. Frontispice date de 1653.
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LILLUSTRATION RELICIEUSE

Les livres religieux, publics an cours du xvii° siecle, sont fort

nombreux. On adinet en general que ces ouvrages repr^sentent

le 5/6 de la production totale de rimprimerie et librairie. Le fait

n'a rien que de naturel a una epoque de foi et plus encore de

controverses et de discussions theologiques passionn^es. Beau-

coup de ces publications sont ornees de figures. Le livre alors

etait une arme et I'image permettait d'atteindre jusqu'aux plus

illettres.

L'illustration d'un texte imprime ne sert pas seulement de

moyen de propagande, d'argument pour toucher ceux que les

raisonnements laissent indifferents ; c'est encore, par I'emotion

on le symbolisme qui s'y traduit, une mesure assez exacte des

sentiments de I'artiste comme des gouts du public. De la, le

grand interdt des livres religieux illustres.

Au xvir siecle, il y a eu des livres a figures catholiques, pro-

testants, jesuites, jans^nistes
;

il y en a eu de gallicans et d'au-

tres conformes aux d^crets du concile de Trente. Trouve-t-on,

dans leurs illustrations, une difference sensible et quelques details

aussi nets et tranches que les caract^ristiques qu'indiquait un
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editeur de 1621 pour « discerner les Bibles frangoises cathu-

liques d'avec les huguenotes » (i)?

On a quelquefois parle d'un art de Port-Royal, ne pourrait-on

dans le meme sens, parler d'une esthetique calviniste, voire

nieme judaique?

Pour cette derniere, il n'y a pas a y songer. Bien que

les juifs fussent toler^s dans certaines villes de la France du

xvir si^cle, il n'y eut alors aucune espfece de publications isra^-

lites illustr^es (2). En ce qui concerne I'existence d'une imagerie

a tendances protestantes, le sujet est extremement complexe.

Sans doute, les livres k figures protestants sont en tr^s petit

nombre. Le regime des villes de surety a trop pen dure pour

qu'il se soit cre6 des centres d'edition sp^ciaux, k Saumur ou a

Montauban par example, comme il y en avait a Bale ou a Genfeve.

II se pent aussi que le luxe des images ait deplu a I'austerite

huguenote. Mais d'autre part, beaucoup des dessinateurs et gra-

veurs d'illustrations du xvii" siecle sont des protestants ou des

fils de protestants, a commencer peut-etre par Thomas de Leu

et Leonard Gaultier, puisqu'on ne trouve pas trace de leurs noms

sur les registres de catholicity, et a continuer par CI. Vignon,

Bosse, H. Le Roy, Errard, L Briotj Van Lochom, Crispin de

Passe, les Tavernier, les Boysseau (3), etc. Ces artistes ont

illustre de nombreux livres, tout catholiques par I'esprit. On
trouve des gravures signees par certains d'entre eux jusque dans

cette Bible de Frizon qui pourtant pretendait rejeter toute

(i) Voir le litre de la Bible de Frizon. Paris, 1621, in-fol. (Bibliotheque Nationale

A, 393)

(2) Le renseignement a ete confirme par les personnes les plus autorisees et les

mieux en situation d'etre documentees en la matiere.

(3) Beaucoup d'autres artistes du temps sont aussi des protestants (Sebastian

Bourdon, les Du Guernier, les Testelin, les Moillon, S. Bernard, H. MauperchS,

L. Elle Ferdinand, Petitot..., etc.). En 1648, on en compte 5 sur 12 parmi les

Membres fondateurs de I'Academie royale de Peinture et Sculpture.
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compromission avec les h^r^tiques (i). Et c'est un protestant,

le graveur et editeur Van Lochom, qui semble avoir en le inono-

pole de certaines publications pieuses, telles par exemple qne

le Catechtsine Royal du Pere Bonnefons (2), le Miroir dcs

Pretres (3), etc.

Ainsi, s'il n'y a guere d'illustrations protestantes, il y a des

illustrateurs protestants. Le fait de trouver leurs noms dans des

livres catholiques pent expliquer la banalite, le manque d'^mo-

tion et la facture purement m6canique de certaines images reli-

gieuses. Comment un artiste qui reprouvait le culte de la Vierge

et des saints aurait-il pu s'int6resser, autreraent que par virtuo-

site de metier, a buriner patiemment leurs effigies? Le fait denote

aussi, chez les catholiques qui commandaient ces gravures ^ des

protestants, une conception singuli^re en matiere d'images.

Croyaient-ils done que Tillustrateur ne met rien de lui dans

la traduction plastique qu'il donne de I'id^e d'un autre? Ou
bien s'adressaient-ils de parti pris a des indiff^rents, et s'ima-

ginaient-ils trouver une garantie d'art dans la neutrality de

I'homme ?

II faut tenir d'autant plus compte de cette situation qu'au

debut du xvii'' si^cle, I'illustration religieuse s'est trouvee

dans des conditions sp^ciales. D'une part, la suppression des

representations des Mysteres a tari une source d'inspiration

feconde (4) ; de I'autre, le concile de Trente a porte atteinte

a la liberty de I'artiste. Des trait^s ont 6te publics pour specifier

(i) La SainU Bible fyan(ohe. Paris, 1631, in-fol. (Bibliotheque Nationale, A, 296).

Les gravures des p. 9 du t. I et 483 du t. II sont signees Tavernier, et celle de la

P- 553 (II). M. Van Lochom.

(2) Paris, 1647, in-8.

(3) Paris, 1634 (.'), in-8. Voir dans la Collection Anisson. Ms. 22119 ("" 19)) ""8

sentence de Police condamnant un des editeurs du livre pour infraction au.x regle-

ments defendant aux imagers d'inserer plus de cinq ou six lignes de texte.

(4) Voir Em. Male, L'urt reli^'ieu.r a la Jin du mo\en age en France. Paris, 1908,

in-4 (p. 5s8 et 529).
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qiielles images ^taient orthodoxes, quelles heretiques (i). Si le

concile ne fut pas promiilgu^ en France, et si les peintres et

les sculpteurs parent se prevaloir de la resistance royale, il n'en

fut pas de meme des dessinateurs d'illustrations. Les livres reli-

gieux 6taient soumis a I'approbation ecclesiastique (2). On objec-

tera que le clerg^ comptait beaiicoup de gallicans. Cependant

il etait pen probable qu'un volume dont le texte dtait dit

« conforme aux usages du concile » put contenir des figures

d'inspiration contraire a ces memes usages.

Pour toutes ces raisons diverses, c'est surtout a un theologien

qu'il appartiendrait de faire une etude minutieuse de I'illustration

religieuse du xvir siecle {3). Cependant, le moins initio aux

questions de dogmes est a meme de faire certaines constatations

interessantes, de noter un effort artistique, de relever quelque

particularity iconographique.

La complexity des circonstancesrend fort difficile de grouper

d'une mani^re rigoureuse les illustrations religieuses delaperiode

de 1 601 a 1660. On ne pent que rapprocher certains ouvrages

dont les figures accusent des tendances similaires ou de meme
ordre.

Au debut du siecle, aussi bien dans les livres catholiques que

dans les publications protestantes, la preoccupation d'art est secon-

daire. On retrouve quelque chose de la foi violente des gens de la

Ligue, dans les planches de Thomas de Leu qui ornent Les

divots elaceincns da po'cte Chrestie, de Alphonse de Ramber-

(i) Voir Ch. Dejob, De tInfluciicc du Concile de Trenlc sur la lilteralure el les

Beaux-Arts chez les pcuples catholiques. Paris, 1884, in-8 (p. 241 et suivantes).

(j) Voir chapitre 1 (p. 3).

(3) D'autant plus que Ton peut toujours supposer, lorsqu'il s'agit des iigures U'lin

livre important, un programme impose a I'artiste, comme dans le oas de ce

« Royaume des Cieux » dessine par Della Bella et grave par N. Cochin « avec

approbation des Docteurs de Sorbonne » (Cabinet des Estampes. ffiuvre de Della

Bella. Eb. 24), et de ce « sejour des Iilus''» grave par Chauveau (Cabinet des

Estampes, Giuvre de Chauveau, Ed. 44).



L'lI.Lrs TKATIOX RKLICIEUSE. 22?

veiller(i). Mais ce qui domine en general, c'est I'intention dc

faire servir I'image k la propagande ou h la polemique. Les

Jesuites. sans aller jusqu'a publier en France conmie a Anvers,

uii Tlicatinin Cnidelitatum Haereticontin Noslri Tcinpon's {2)

aveciigures a I'appui, multiplient les nianuelsde devotion illustres.

Le P. Richeome fait paraitre k Lyon, en 1607, son Cathecliisme

Royal, le premier cathechisme avec tailles-douces, que Ton ait

^dite en France (3), et, en 161 1, La Peinturc spirititellc nn /'art

d'admirer, aimer et louer Dieu en toutes ses ceuvres et tirer de

toiites profit salutcre (4).

A Paris, il edite en 1601 et reedite en 1609 Les Tableaux

sacrez des Figures mystiques du Tres Auguste Sacrifice et

Sacrement dc l' Eucharistie{$). L'ouvrage pent etre pris pour un

tvpe du genre, d'autant mieux qu'ici les illustrations ne sont pas,

comma en beaucoup d'autres livres religieux du temps, des

planches ayant deja servi ailleurs ; I'auteur semble les avoir fait

specialement composer pour son livre. La correspondance entre

le texte et les figures preoccupait le Pere Richeome a ce point

qu'il a mis en note, a la fin de son recueil :

« S'il y a quelque chose es tableaux gravez qui ne corres-

ponde aux tableaux parlans, le lecteur suppleera le default de la

peinture, s'il luv plaist, la corrigeant avec la parole du texte, qu'il

suyvra en tons comme meilleurc guide du sens de I'histoire ».

(i) Pont-a-Moussoii, 1602, in-: 2 (Voir Robert Dumesnil, t. X, p. 100 a 108 et

Bibliotheque Nationale. Res. p. Ye. 167. — Le manuscrit original est conserve au

departement des manuscrits).

(2) Anvers, 1587, in-4 (Bibliotlieque de I'Institut, T. 93 c). Dans son Discorso

inlnniit idle imai^ini uicre ct profane. Bologne, 1582, le cardinal P.\LE0TTI avail permisla

representation de oes tortures pour exciter a la haine contre les heretiques.

(3) Lyon, 1607, in-12. Ce livre ne se trouve pas dans les Bibliotheques de Paris,

mais il est signale comme contenant d'interessantes gravures de Forn.^zeris, Firens

et Th. DE Leu (Bapteme de Clovis et lemons de catechisme donnees a Louis XIII),

par le chanoine Hez.\rd, dans son Hifloire du Cileiliisiiie. Paris, 1900, in-8 (p. 259-261).

(4) Lyon, 161 1, in-8.

(5) Paris, in-8. Voir Bibliotheque Nationale, D. 50573 et I). 50574.
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D'apres les indications de la table, le livre doit contenir un

frontispice, et quatorze gravnres paginees (ce qui perniet d'en

constater I'absence dans la plupart des exeinplaires). Le frontis-

pice svmbolise les idees et I'intention de I'auteur. Le graveur,

Thomas de Leu, a represente au-dessus d'un portique, Henri IV
et la reine adorant un Vierge-raere de formule byzantine et, an

bas, a droite le Paganisme terrasse, a gauche I'Heresie enchainee

tandis que, de part et d'autre du titre, se dressent les statues de

I'Eglise et de la Religion. Celle-ci tient dans una main Saint-

Pierre de Rome et dans I'autre des palmes de victoire ; celle-la

porte les clefs, la tiare et des couronnes triomphales. Les autres

planches sent dues a Leonard Gaultier on a Ch. de Mallery. Les

sujets sont tires de I'Ancien on du Nouveau Testament. L'une

des scenes se deroule dans un decor montagneux (p. 390), une

autre dans un paysage pittoresque (p. 109) ; mais ces details sont

secondaires ; I'illustration de ce livre vise uniquement a prouver

que les Ecritures preHgurent I'institution du Sacrement de

I'Eucharistie.

C'est une image con^ue egalement pour affirmer une croyance

catholique, que la mauvaise gravure de Firens qui sert de fron-

tispice au traite du Fere Coton : Institution catholique... divisee

en qiiatre livres qui servent d'antidote aux qiiatre de I'institu-

tion de Calvin (i). L'artiste, si artiste il y a, a voulu montrer les

ames des heretiques brulant dans I'enfer, et le papa et le roi et

la reine et tons les fiddles priant pour le salut des ames egareas.

Les protestants allerent plus loin encore dans cet amploi des

images. Le Mercure Francois (2) raconte qu'en 161 1, pendant

que TAssemblee de Saumur etait reunie, « sur la fin du mois de

juillet, on vit incontinent par toute la France, un livre assez

gros... » et que « ce livre ne fut plus tost vau a Paris qua chacun

(1) Paris, 16111, in-4 (ISibliotlicque Xalionale, 1). 5961).

(2) Voir La citnlinuj/ioii du Mercure fraiifois. Paris, 1615, in-S (p. 107-115).
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en parla diverseinent tant pour la matiere... et les pourtraicts... »

C'etait I'ouvrage de Duplessis Mornay intitule : Mysteriitm iiii-

qititatis scH Historia Papains (1). Le volume renfermait, outre

un bon portrait de I'auteur signe par Leonard Gaultier, deux

gravures anonymes et pour cause. D'abord sur le titre meme du

livre la (2) « figure de la Tour de Babel sur des pilotis ausquels

un homme sans chapeau, pauvrement habille, mettoit le feu... Et

a cost^ droict de la dicte tour estoit le pourtraict d'un Jesuite,

lequel les bras croisez et comme desconforte regardoit la chute

prochaine... » Au-dessous, se lisaient ces deux vers :

« Falleris ceteriiam qui suspicis ebrius arcem

« Subruta succeiisis nio.x corruet ima tigillis. »

Puis venait une grande planche pliee 011 s'etalait le portrait

du pape au centre d'un portique entoure des continents asservis

et de tous les embl^mes de la domination universelle ainsi que de

propheties sur I'empire du monde. Au haut de la gravure, une

inscription precisait :

« Talis depingetur Pauliis Ouintus in prima facie iiiultoruiii

« Librorum ipsi dicaturum qui Konise Bononi;eque impressi. »

En bas, quelques lignes indiquaient au lecteur que les lettres

des mots Paitlu quinto Vice Deo formaient le nombre fati-

dique 666, c'est-a-dire celui qui designe la Bete de lApocalypse.

On juge du scandale. Le texte du Mercure laisse entrevoir

la colere des catholiques. La Sorbonne fut convoqu^e sur I'heure

(r' aout 161 1) et, le 29 du meme mois, la « cen.sure » la plus

severe etait solennellement prononc^e contre le livre de

(i) Sauinur, 1611, in-lol. (Bibliotheqiie de I'lnstitiit, T. 29.) Le Mercure releve

qu'il y eut a la fois une edition latine dediee au roi d'Angletene, et une edition fran-

faise dediee a Louis XIll.

(2) On ne saurait mieuK f.iire que de citer la description du Mercure qui est exacle

de tous points.
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Diiplessis Mornay, son « titre » et ses « figures ». Une reponse

lilt faite par un « Raymond du Bray, dit S. Germain » avec

« pourtraict... de la Tour Catholique... pour contre-pointer le

sieur du Plessis en I'invention de sa Babel. >^ On y voyait toute

I'Eglise romaines'echelonnant, desprophetesau vicairedu Christ

;

Mornay figurait parmi les incendiaires et des vers disaient qu'il

n'v « briilerait que sa cervelle (i) ».

Les Jesuites ne se croisaient pas les bras. Les evenements

politiques le firent bien voir au.x protestants qui ne purent

continuer, en France, cette polemique par les images. D'ailleurs,

il semble bien que la majorite du public lettr^ n'y fut pas favo-

rable. Le courant allait plutot dans le sens de I'apaisement et de

la tolerance. Calvinistes et catholiques ^taient ^galement bien

accueillis dans la ^< chambre bleue » de M™ de Rambouillet.

Cette tendance se trahit et se resume dans le beau frontis-

pice compose et grave par Gregoire Huret pour Les Giterres

civilcs, de Davila (2). Ici, I'art n'est plus an service de la propa-

gande on dela satire. On trouve un hoinme derriere I'illustrateur.

II y a, dans cette planche, de la sinc^rite, de I'^motion et une

pensee haute. Sur le seuil dun palais, Henri IV montre triste-

ment a Louis XIII les bandes des gtierres civiles courant,

furieuses et fanatis^es, aux massacres on a la mort; a I'ecart, la

Muse de I'Histoire inscrit sur ses tablettes le vers de Lucrece :

« Tantum potuit suadere maloruni ! » (3)

(i) Un calcul, tout aussi savant que celui de I'auteur piotestanf, prouvait que ^^ la

Bete de I'Apocalypse » c'etait piecisement Duplessis-Mornav.

(2) Paris, 1644, in-fol. (Bibliotheque Nationale, L. 22-15 a. L'edition du te.xte ita-

lien de cet ouvrage, donnee la meme annee par I'lmprimerie royale, ne com lent pas

de frontispice. II se pourrait que Gregoire Huret, qui avait deja travaille pour les

presses du Louvre, eut compose son frontispice pour cette administration, puis que la

mnrt de Richelieu fut venue changer les intentions premieres.

(s) C'est le meme theme que le tableau tout moderne oCi Dehat Po.n'san a peint le

Christ rappelant aux hommes des S,iint-15arthelemy et des Dragonnades qu'il a com-

niandc de x s'aimer les uvf^ les autres ».
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Les attitudes sont justes, Its expressions naUirellcs
;
rien n'cst

forc^ ni exag6r6; les defauts de details se perdent dans I'eii-

semble et toiite la composition, par ses qualit^s de niesure

comme parson esprit, a un accent bien frangais.

Les livres de culte protestants, ceux qui portent la mention

« vendus a Charenton (i) >^ oflfrent h peine quelques traces d'il-

lustrations : C'est un frontispice des plus simples pour un Nou-

veau Testament; c'est une figure de David pour un psautier, et

c'est tout. L'artiste qui gravait ces planches etait le plus souvent

Abraham Bosse. II ne semble pas qu'il s'y soit plus appliqu6 qu'k

ses autres travaux ou qu'il v ait fait preuve d'une interpretation

plus personnelle.

Au contraire, les livres liturgiques des Catholiques sont

presque tons des livres a figures. L'etude de ces images necessite

de dire quelques mots de I'iconographie orthodoxe.

C'est dans sa derniere session, en decembre 1564, que le

concile de Trente s'est occupe de la question des images (2). II

est possible que son attention ait ete attiree sur ce point par la

publication, a Paris, quelques mois auparant, d'un TraicU Catho-

lique des Images ct des viuix images d'icelles. L'auteur, le doc-

teur en theologie Rene Benoist, s'6tait applique surtout a

justifier I'usage des images et a montrer leur utilite « pour la

« recordation des mysteres... pour la doctrine et enseignement

« des simples et rudes,... pour allumer et augmeter la devotion

« de tons » (3). Le concile precisa le caractfere des images

utiles et condamna toutes celles qui pouvaient « se rattacher h

(r) Los petites edition<!, portatlves et facilesii dissimuler, qui se publiaicnt ;i Sedan

ne contiennent generalement aiicune image.

(2) Voir le P'" Labbe Sacro-sancta Conciha, t. XIV (colonne 895). « Statuit sancta

synodus, nemini licere u!lo in loco vel ecclesia, etiam quomodo libet e.xempta, ullam

insolitam ponere vel ponendam curare imaginem nisi ab episcopo approbata fueiit »

(3) Paris, 1664, in-S (p. 6). Le privilege est date du 10 fevrier i563 (Bibliolheqiie

Nationale, D, 13, i88).
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un dogme erron6 » offrir «.< une impurete », presenter « des

attraits provoquants » (i). A la suite de ces decisions, les auto-

rit^s ecclesiastiques siirveillferent les illustrations de livres (2).

En 1570 parut le livre de Molanus De Pictnris et Imaginibus

Sacris (3) qui donnait les regies de I'iconographie nouvelle, et

en 1587, un Jesuite, le Pere Romano, traduisait enfin par I'image

la discipline du Concile. II publiait h Rome, avec 67 figures, un

catechisme dont le titre est significatif : Doctiina Christiana

nella quale si contengono li principali misteri delta nostra fide

rcpresentati con figure per istruttionc degl'idioti et di qnclli

che non sanno legere. Conforme a quello clie ordina it sacro

Cone. Trid. nella sess. XXV. II serait interessant de pouvoir

rapprocher ces images des gravures analogues placees dans les

livres religieux frangais du xvii" sifecle. On ne trouve le livre du

Pere Romano dans aucune des Bibliothfeques de Paris, ni de

quelques autres villes de France. Mais les titres de livres donnent

quelquefois des renseignements inattendus. Parmi les publica-

tions de la Maison Plantin, on relfeve, a la date de 1589, des

Institutiones Christianas... Primum quidem A. P. Joanne

Baptista Romano, Societatis Jesit, in rudiorum et idiotornni

gratiamjuxta S. S. Concilia Concilii Tridentini decretum, sess.

25, imaginibus distinctits, nunc vero a;reis formis, ad D. Petrii

Canisii, societatis J-esu Institutiones eleganter expressus

(Anvers. 103 fig.) (4). Ainsi done, le catechisme du Pfere Romano

est illustre de bois italiens et, quant aux representations des

figures, ce sont celles du Catechisme de Canisius qui furent suc-

cessivement recopiees sur bois en 161 3 (5) pour une edition

(0 Ch. Dejob, De rInfluence du Concile de Tienle... Paris, 1884, in-8(p. 241).

(2) Ch. Dejob, De rinHuenre du Concile de Tienle... Paris, 1884, in-8 (p. 257).

{>.) LouvAiN. 1570, in-8 (Bibliotheque Nationale, D, 12, 989).

(4) Cite par le Clianoine Hezard, Hisloire du Catechisme. Paris, 1900, in-8 (p. 251).

(5) Editions en latin, en franpais et en allemand, a Augsbourg, avec 103 bois de

Georges Mayr fVoir Bibliotheque de I'lnstitut, in-12, G. 429, A. 13).
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populaire, et retraduites sur ciiivre en 1647, par les soins dii

Jesuite Bonnefons et du graveiir protestant Van Lochoin, pour

6tre mises entre les mains du jeune Louis XIV (1). Ces der-

ni^res illustrations sont banales, sans accent, sans expression. II

n'y a rien d etonnant : de copie en copie, pouvait-il rester de la

conception premiere autre chose que des formes vides de sens

et d'emotion?

Si les images orthodoxes et les doctrines iconographiques du

concile de Trente ont influe sur I'illustration religieuse en

France, ce ne fut guere qu'i\ la longue et insensiblement. Tout

d'abord,meme chez des partisans de la « reception du concile »,

il ne semble pas qu'on se soit pr^occupe de I'orthodoxie des

figures, a moins qu'il n'y ait eu, chez eux, intention volontaire de

menager des susceptibilites possibles et de transiger avec les

gouts du public. En 1609, parait I'ouvrage du P^re (Joton InU-

riciire occupation d'lDic dmc devote (2). Ce livre qui, dit I'aver-

tissement an lecteur, est copi^ sur un « manuel de prieres,

manuscrit nouvellement compost pour servir :\ la devotion d'une

dame... des premiers rangs en France » (3), renferme 16 tailles-

douces. Deux de ces gravures sont signees <.< L. Gaultier fecit »
;

les autres sont anonymes, mais sont probablement dues au meme
artiste. Furent-elles composees exprfes pour le texte ? On pour-

rait le supposer, en raison du patronage de la Reine. Ce qu'il y a

ici d'int^ressant, c'est qu'on retrouve dans quelques-unes de ces

planches les dispositions, les costumes et le decor condamnes

par la reforme du Concile (4) : Ainsi, un Saint Michel avec una

armure de chevalier (pi. V.), un David ^ turban en priferes auprfes

d'une construction de stvle Henri IV (pi. II), un Christ de Pitie

(i) Le R. P. Bonnefons, Le Cathliisme t\iyal. Paris, 1647, pel it iii-4.

(2) Paris, in-i2 (Bibliotheque Nationale, D. 31, 208).

(3) Marie de Medicis.

(4^ Voir E. Male, L'Aii rcligieu.x... I'aris, 1908, in-4 (p. 540).
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assis sur le Calvaire parmi tous les accessoires des mysteres de la

Passion, depiiis la lanterne jusqu'aux df§s (pi. XIV).
Cette habitude de transposer les scenes des temps bibliqiies

dans la realite la pins proche de I'artiste, qui donne tant d'at-

traits aux miniatures de certains livres d'Heures du Moyen-Age,
a tant de peintures celebres et que Ton retrouve dans les

estampes de Bosse sur la Parabole de I'Enfant Prodigue ou

celle des Vierges FoUes, disparait peu a pen au xvii" si^cle du

domaine de I'illustration des livres religieux. C'est h peine si on
en pent citer quelques exemples tels que le frontispice de la

Metanealogie sacree de Valladier (i) et surtont les Devotes

prteres esci ites et bnrinees aprcs le naturel dc la plume par
P. Morcaii (j). Ce joli petit volume, public en 1634, contient

14 figures anonvmes, attribuees ^ Bosse et qui sont sans doute

de lui pour le dessin, sinon pour la gravLire. Peut-etre est-ce cette

intervention d'un artiste protestant (3) qui explique que,

contrairement aux idees du concile de Trente, on y voie les

pech^s capitaux et les vertus theologales en atours mondains,

habillds comme Louis XIII, coiflFes comme Anne d'Autriche.

Saint Michel porte une cuirasse de guerrier antique avec echarpe

et oriflamme, le tout emprunte au dernier carrousel de la Cour.

« L'Avarice » est une bourgeoise de la rue Saint-Denis qui

compte ses sacs d'ecus ; la « Gourmandise » et «.< I'Orgueil » sont

femmes de financiers et la « Colere )>, c'est un gentilhomme qui

demain se battra en duel sous les fenetres de Richelieu (4).

(i) Paris, s. d. (1616), in-8 (Bibliotheque Nationale, D. 15, 506 res.).

(2) Paris, in-i2 (Cabinet des Estampes. Re. 33. Reserve). La signature « Mortau
fecit et sculpsit » senible ne s'a|>p!iquer (lu'ii la gravure des motifs ornemeiitau.x.

(3) Intervention que pent aussi denoter la place de la Vierge dans la gravure de

« L'AssembUe des Saints (pi. xiv). II faut remarquer que c'est egalement un protestant,

DU GuERNiER, qui, en 1648, peint pour le missel du due de Guise les portraits des jolies

femmes de la Cour (Voir Bernardin, Tristan I'Hermile. Paris, in-8, p. 271).

(4) Voir le frontispice et les planches iv, vii, i.x, x, .xii et xiii.
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Annisant travestissement auquel la phipait des illustrateurs

renoncent ou doivent renoiicer pour I'emploi de la draperie

vague et du d^cor impr^cis.

Deux publications a caract^re quasi officiel mesurent en

quelque sorte ce changement. Ce sont les Hemes du Ro\

Louis AY//(i), ^ditees parson confesseur, le Pfere Coton, en

1615, et le Breviaire Romain (2), sorti des presses du Louvre

en 1647.

Le premier de ces livres contient dix planches tres probable-

ment dues an graveur obscur qui a sign6 la figure de YAnnnn-

ciatinn, Michel Faulte. Ce sont de m^diocres gravures copides

sans doute sur des originaux meillenrs. Dans quelques-unes, le

sujet occupe toute la page. Dans d'autres, la scene est enferm^e

en un ovale et les coins sont remplis par quatre fleurettes. Le

frontispice est un portique a colonnes et a fronton rompu. En
tSte' de I'Evangile selon saint Jean, se voit la figure de la Cruci-

fixion, congue dans le decor traditionnel : Jerusalem dans le

lointain et une eclipse de soleil an ciel, mais avec des details

empruntes a des epoques diverses et on se melent et se confon-

dent les symboles. Ainsile Christ a les pieds percesde deux clous

comme au xir sifecle et Saint Jean et les saintes femmes sont

places du meme c6t6 de la croix (3), tandis que de I'autre est

le centurion i cheval qui donne le coup de lance.

Les figures des offices de la Trinite et du Saint- Esprit ne

pr^sentent gufere d'autre interdt que de montrer I'une « Dieu le

(i) Heurei du Roy Lmis XIII disposi-es pour Sa Majeste, suh;!iil lordn- qu cUc linil

clfique jour de la Scpmaine en scs prieres. Et int'ses en rette for»te pour /'usi7t;e de la Revue

mere... Paris, 1615, in-4 TBibliotheque de I'lnstitut, D. 41).

(2) Brn'iarium Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restiUitum... Paris,

1647, in-4, 4 vol. (Bibliotheque Sainte-ljenevieve, reserve B. B. 71, 72, 73, 74).

(3) Voir Kmile M.m,e. L'Arl religieu.x du XIII' Meclc en France. Paris, 1910, iii-4

(p. 226-229). La Vierge qui, comme le Centurion, personnifie la nouvelle eglisc, ne

devrait pas se trouver a gauche avec Saint Jean.
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Pfere >> en habit... de pape, et I'autre la Vierge sous les traits de

Marie de Medicis. Viennent ensuite, en tete de I'office del'Ange

gardien, le roi enfant que seul son bon ange s6pare du diable, et,

au-devant de I'office de Saint Louis, Louis XIII et Anne d'Au-

triche agenoiiill^s aux pieds d'un Saint Louis g6ant. L'office du

Saint-Sacrement est orne d'une representation de la Cene qui

offre quelques particularites curieuses et assez rares. Comme
c'6tait I'usage dans les Mystferes d.u xv'" siecle, et comme on le

voit encore dans le tableau de Thierry Bouts (i) ^ la cath6drale

de Louvain, le Christ est assis de face h une table carrde. Vis-a-vis

de lui est Judas, plac J au premier plan. Le Maitre tient le calice

et I'hostie, et il fait communier le disciple. La disposition est un

peu differente de la peinture citt^e, mais ce qui distingue surtout

la Cene des Hntres dii Roy L'niis XIH, c'est que le diable, ou

tout au moins uu petit diablotin, est cache dans les plis de la

robe de Judas. Cette maniere de figurer mat6riellement une

mauvaise pens^e fut connue des sculpteurs du Moyen Age (2);

toutefois, dans aucun des tableaux celebres de la Cene, on

n'avait cru devoir y recourir (3). II est etrange de retrouver le

proct^de dans un livre du xvii'' siecle, et le fait n'est pas unique

puisqu'on rencontre le meme ddmon aux ailes de chauve-souris

cherchant ^ se glisser sous la chaise de Judas, dans un br^viaire

de 1624, sous la signature « C. van Bouckel fecit (4) ».

Les autres gravures des Heures du Rox Louis XIII sont :

Un « Christ en Croix >- entre la Vierge et Saint Jean disposes

selon la formule traditionnelle, maispr6sentant dans leurs traits

(i) Voir E. Male, L'Arl rcligieux de la fin du moven age en France. Paris, 1908,

in-4 (p. 41 et 42).

(2) Ainsi, a Notre-Dame, Portail Nord.

(3) Voir le D"' F. Adama van Schaltema, Uebcr die Entwicklung der Abendmahl-

Darslelltiiig von der byzantinlseheii MtKalhkumt hi zur niiderliindischen Malcrei de^ 17.

Jahrliunderts. Leipzig, 1912, in-4.

(4) Voir Breviarlum Andegavense. Paris, 1624, in-8 (BibllotheqiR- Sainte-Genevieve,

B. B. 768 et 769).
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un pen de cette recherche du gracieux qui plus tard caract^risera

I'art des Jesuites

;

Une « Annonciation >^ou c'estd'une r^v^rence que I'Archange

salue Marie

;

Une « Resurrection de Lazare » qui se passe dans une grotte,

et qui montre le mort sortant de la terre a denii nu (i
) ;

Et eniin un David k genoux devant Nahuni, variante du m^me
original que le David place dans \Interieure Occupation (fiiiic

dme devote (2).

On sent que les illustrations de ce livre, en d^pit de son titre,

ont ete ex^cutees bien plutot en vue du grand public que pour

un souverain qui, lui,devait lire ces memes prieres dans quelque

beau missel enlumine, et ainsi s'expliquerait leur faible int^rSt

artistique ; mais le fait n'ote rien a la valeur documentaire, au

contraire.On y trouve,estampillepar le gouvernement, un echan-

tillon de I'imagerie pieuse telle qu'on la concevait en 16 15.

La meme remarque s'applique au Breviaire du Louvre (1647),

avec cette difference qu'ici on s'est certainement preoccupe de

faire oeuvre d'art. L'ouvrage comprend quatre volumes qui cor-

respondent aux quatre saisons de I'annee, et chacun contient

des en-tetes, des culs-de-lanipe varies et six ou sept figures a

pleine page (3). Ces planches ont toutes et^ dessinees par le

peintre Errard et burinees par des graveurs de I'lmprimerie

(i) II ne reste aucune trace des bandelettes des xiv^ et xV siecles. Au contraire,

dans un livre publie a Anvers a la fin du xvi' siecle, il est curieux de trouver Lazare

entrave a la fafon dune momie. comme clans la « Resurrection « de (iiono (Voir De

Linteii sepulcris)

.

(2) Voir ci-dessus (p. 231).

(3) La partie ornementale n'est peut-etre pas celle qu'on s'attend a trouver dans

un breviaire. Ce sont de petits paysages, des marines, des scenes champetres, des

amours en pleurs devant un sarcophage, ou encore les etoiles et le mouton des Se-

guier, les lys du roi, des sphinx, des chimeras...; un seul des en-tetes a un caractere

religieux avec ses anges en adoration devant le Saint-Sacrement, encore le modele

est-il pris dans les decorations du Colisee.
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Rovale, Pierre Daret, Gilles Rousselet, Karl Audran. Le pre

mier s'est inspire du style de Poussin. Les seconds se sont efForces

d'imiter les brillants effets de la taille unique de Mellan. Plus

rien dans la facture ou la composition ne rappelle les illustra-

tions des livres de pi^te du commencement du si^cle. On dirait

qu'en moins de trente ans s'est cr^ee une imagerie nouvelle ou

le drame chr^tien ne comporte plus que le decor antique. Tel

est probablement le r^sultat des reformes iconographiques du

Concile de Trente auquel ce Breviaire est dit conforme.

Les quatre volumes sont ornes du mSme frontispice : la

Pri^re et la Sagesse divine accoud^es a un cartouche qui

contient le titre. Au-dessus plane un petit genie charge d'une

espfece de croix a plusieurs branches qui n'est autre qu'une pi^ce

du blason de Sublet de Noyers. La composition est harmonieuse,

le dessin soigne, la gravure bonne, quoique manquant un

peu de moelleux (Rousselet i ses debuts etait loin d'etre en

possession de tout son talent). On trouve egalement dans

chaque volume un David en prieres aupres de Goliath mort (la

plus mauvaise planche de I'ouvrage), et une sorte d'assomption

des Saints (i) comprise plutot a la facon du « Ravissement de

Saint Paul » (2) qu'^ la maniere de 1' « Assemblee des Saints »

des br^viaires ordinaires.

La « Pars Hiemalis » renferme une <.< Annonciation », une

« Adoration des Bergers », une « Sainte Famille » gravees par

P. Daret et une « Adoration des Mages » grav^e par K. Audran.

Quoique le premier de ces artistes eiit beaucoup plus de talent

que le second, la difference entre leurs gravures n'est pas trop

sensible. II est possible qu'Audran ait fait effort pour se sur-

passer ou encore qu'Errard qui, a ses heures, maniait le burin,

(i) On remarque parmi eiix Loyola reconnaissable a son petit collet.

(2) Poussin ne peindra ce tableau que vers 1650 (Voir H. Lemonnier, X'^;7;/»-ij«-

(ais au temps de Richelieu et de Mazarin. Paris, 191 3, in-i6, p. 303).
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ait retouche les planches pour les rendre plus conforiiies a ses

dessins. Dans la premiert,- de ces figures, la Vierge et I'Ange

sont tous deux a genoux
;
deux amours font pleuvoir des fleurs

sur leurs tetes. La scfene est gracieuse, mais sur les visages ne se

reflete aucune emotion, et les attitudes manquent de naturel.

Les trois aiitres gravures presentent un meme caractfere de

banalite classique. Le decor est simple : un pilier ou une colonne

dorique, quelques pieces de charpente, et un vague paysage

;

les costumes sont soi-disant antiques
; tous les personnages, a

I'exception du seul roi negre, ont le profil grec. II n'y a pas

d'autre detail pittoresque qu'une bergere qui porte sur la tele

une corbeille, et cette bergere, Errard I'a prise dans un tableau

italien.

Le volume des Offices du Printemps (Pars Verna) presente

d'abord un beau Christ an desert, a tete d'Esculape, et une Resur-

rection oil Jesus dans I'attitude du Neptune du « Quos ego... »

sort d'un tombeau ouvert. Ce dernier detail est a rioter puisqu'il

s'agit dun breviaire romain et que Molanus avait taxe le fait

d'heresie (i). Mais ce qu'il y a de plus interessant, c'est la resur-

rection du tvpe olympien. Errard devait partager I'avis de

Poussin qui, alors qu'on lui reprochait de donner au Nazareen

les traits de Jupiter, repondait (2) qu'il ne pouvait s'imaginer

-.- un Christ en quelque action que ce soit avec un visage de torti-

colis ou d'un pere douillet ». D'ailleurs, a pen pres au moment

de la publication du Breviaire du Louvre, s'engageait de nou-

veau entre theologiens une discussion dans le but de savoir

si, durant sa vie terrestre, [le Christ avait ete beau ou laid,

et les uns opinaient pour la laideur avec N. Rigault (3), les

(i) Voir E. Male, L'An rcligietix de in Jin du moyen age en fiance. Paris, 1908,

in-4 (p. 540).

(2) Archives de I'AiL fran(aii, 3'' serie, t. V, correspondance de Poussin (p. 147,

lettre a M. de Noyers).

(3) De Pukliritudine Cmporis... CVz/vi/;.- Paris, 1649, in-fol. (p. 335-246).
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autres tenaient pour la beaute avec le Pere Fr. Vavasseur (i).

Le volume contient encore une « Ascension » et une repre-

sentation de la « Pentecote ». La premiere n'a rien de particu-

lier. Dans la seconde, Errard a fait effort pour sortir de la bana-

lite courante et echapper a la sym^trie conventionnt-lle ; les

Apotres forment des groupes distincts et varies; le Saint-Esprit

se manifeste avec discretion, et il y a une note d'^motion dans

I'expression severe et grave de la Vierge.

Les illustrations speciales a la « Pars -^stivalis •>•> sont un

« Dieu de pitie », un Christ faisant communier ses disciples avec

des hosties, un groupe de Saint Pierre et Saint Paul et une

« Assomption ». Dans toutes ces planches, I'artiste a mis une

note d'invention personnelle, mais le resultat n'est pas toujours

heureux. Le procdd^ d'atelier n'a fait que remplacer la formule

traditionnelle. Seule la figure de Saint Paul tranche sur les

autres. L'apotre a beaucoup de caractere dans son attitude de

Cesar germanique, aux pesantes ^paules, tranquillement appuye

sur sa longue epee.

La « Pars Autumnalis » ne renferme que les figures com-

munes aux quatre volumes (le frontispice, le David, la Sainte

Famille et le groupe des Saints).

En opposition avec cet art de Cour et a tendances un pen

ultramontaines, il n'est pas sans interet d'examiner les illustrations

des breviaires provinciaux. Si les gouts traditionnels et les

convictions gallicanes dune grande partie du clerge frangais ont

pu s'affirmer dans quelques images, ou a-t-on plus de chance

de les rencontrer que dans ces li\T"es faits pour apprendre

aux pasteurs des fideles a parler a leurs ouailles? Or, que

trouve-t-on? des livres le plus souvent <^dites a Paris, portant la

(i) Le Pere Vav.\sseur, Df Forma Christi. Paris, 1644, in-8. N'oir Bibliotheque

Nationale. Reserve D, 11903, I'edition de 1666, a Rosloch (p. 144). « .-^c ne istiui

quidem... Christi pulchritudine. »
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SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

DESSiN D'EKRARD, (.kavire de ROUSSELET

Breviiviiim Roinotium. — Iii-4°. Paris, 1647.

(BibliotliL-que Saintc-Genevicve. — BB. 71-74 reserve.)

Voir pages 235 el 238.





L'lI.I.l^STRAriON RKLIGIRUSE. 23*)

mention : v< ad Romani formain expressum ». Les gravures

sont signees comme celles des Heiires dn Roy Louis XIJI,

« Michel Faulte fecit ^\ ainsi par exeinple dans le Breviarium

Andegavense de 1624 (i); ou bien ce sont de vieux bois

archaiques, copies de copies de miniatures du Haut Moyen Age,

telles la Trinite ou la Cene d'un Breviarium Ainbianense de

1607 (2). M6me quand I'ouvrage a ete public en province, I'illus-

tration n'a rien d'original. Un Breviarium Aureliense paru a

Orleans en 1644 ne renferme que de mediocres figures, imitations

grossieres du genre de Thomas de Leu et reproductions, en

tailles-douces de bois du xvi'' siecle, a en juger par les

costumes (3).

A Caen, en 1628, on trouve un Breviarium Baiocense (4)

avec des figures dues a des graveurs divers (J. Picart, M. Faulte,

Claude .Mellan, Crispin de Passe, Matheus), tons install^s ou

travaillant a Paris comme I'imprimeur en taille-douce, Sebastien

Goujon. La planche de Mellan, un David sur le trone, jouant de

la harpe, est de la premiere manifere du maitre et doit dater des

environs de 1620. Rien ne la distingue particulifement des autres

illustrations du livre. Dans « la Cene >- de Matheus, le diable, ici

encore, est auprfes de Judas. Dans « I'Assembl^e des Saints » de

Crispin de Passe, au-dessous du cercle des elus, on voit sur un

tertre I'agneau adore par les fiddles a genoux, reminiscence du

tableau des Van Eyck bien explicable chez un artiste flamand.

En 1654, a quelques mois de distance, a Clermont, chez le

meme libraire, I'eveque Louis d'Estaing patronna de son autorite

an Breviarium Claromontcnse ad meliorem formain debitnmquc

iiiodnin restitutum (5) et le Chapitre de Brioude un Breviarium

(1) Paris, 1624, 2 vol. iu-.S (Bibliotheque Sainte-Genevieve, B B, 768 ct y'ly).

(2) Paris, 1607, in-8 (Bibliotheque Sainte-Genevieve, B B, 759).

(3) Orleans, 1644, in-S (Bibliotheque Sainte-Cienevieve, B B, R31).

(4) Caen. 1628. in-12 (Bibliothiiqiie Sainte-Genevieve, B 6,843).

(;) Clermont, 1654, in-8 (Bil)liothoque Sainte-Cxenevicve. B B, 404).
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Brivatense ad nsiiiit Jiobilis, antiqnae ct ad Roiiuuuini absque

medio pci tiiiciitis Ecclcsiac Brivatensis... (i). Chapitre et

Eveque ^taient-ils en disaccord? L'illustration ne le laisse point

paraitre, les figures sont a pen prfes les inemes. En tons cas, ils

s entendaient pour passer sous silence le concile de Trente. II

n'en est que plus curieux de voir que les planches des deux livres,

la plupart signees « Ganiere f. » (2) sont des copies directes ou

en contre-partie de gravures (3) illustrant un breviaire public

I'annee pr^cedente a Dijon (4), sur I'ordre dun archeveque de

Besancon, c'est-a-dire pour un diocese soumis aux prescriptions

du concile de Trente.

Cette contradiction trouve en quelque sorte son pendant dans

un Breviariitni Parisicnse ad Forinam Sacrosancti Concilii

Tridentiiii Restitiitum Illitstrissimi et Revercndissiini..., J^uaii-

nis Francisci de Gondy Parisiensis Archiepiscopi Auctoiitatc,

ac ejusdem Ecclesiae Capita li Consensu edituin (5), ou Ton

voit : une planche sign6e par le protestant Isaac Briot (6), des

tailles-douces anonymes avec des details realistes pen ortho-

doxes (7) etenfinune initiale gravee sur bois qui represente cette

« Bethsab6e an bain » specialement proscrite par les partisans

du concile de Trente (8). On dirait qu'il v a la jeu de Frondeur :

le nom de I'archeveque de Paris I'expliquerait.

On pouvait esperer rencontrer au moins quelque trace d'art

(i) Id. (B B, 871).

(2) La derniere planche seulc est de facture differente.

(3) L'une d'elles est signee « (rabriel Le Bbi'N ».

(4) Breiiiiirium Bisiintiniim... Dijon, 1653, 2 vol. in-8 (Bibliotheque Sainte-(iene-

vieve, B B, 861 et 862).

(5) Paris, 1640, in-fol. (Bibliotheque Sainte-Genevicve, B B, 92).

(6) David joxianl de la harpe.

(7) Une Adoration des berners ou Joseph s'occupe d'eclairer la scene avec une chan-

delle et en meme temps de faire manger le boeuf : et une Asicmhlee des Saints oil sur

les nuages semble danser une lourde Italienne.

(8) Voir E. Male, L'Ait rcUgietix de la fin du mo\cn age en Fiance. P;iris, 190S, in-4

(p. 540).
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regional dans des livres consacr6s k des dev'otions particulieres

et localisees, telle que celle de « Notre Dame de Liesse » aux

contins de I'llc-de-France et de la Picardie. Mais les illustrations

du Vray Tresor dc 1'Histoire Saincte sitr le transport miracn-

leux de lImaire de Notre-Dame de Liesse ( i), soit dans I'edition

de 1647 avec tailles-douces, soit dans celle de 1657 avec des bois

trfes vantes dans la preface (2), ne sortent k aucun point de vue

de I'insignifiance la plus banale; une seule fait exception, c'est

une sc^ne d'exorcisme aux pieds dune Vierge habillee en poupee

dont le caractere est plus espagnol que francais, bien que le

merite de I'invention revienne au peintre lyonnais, Jacques

Stella.

Ainsi, Ton n'observe pas en France des differences bien mar-

quees entre les figures des livres religieux que Ton pent supposer

a tendances gallicanes, et celles des ouvrages d'inspiration ultra-

montaine. II n'y en a pas davantage entre les grandes publi-

cations illustrees du clerge seculier et du clerge regulier. Au
premier rang de ces ouvrages, il faut placer d'une part La
Saincte Bible Fraugoise (3) editee en 1621 par les soins de

« Pierre Frizon, peni tender et chanoine de I'eglise de Reims »

et de I'autre Les Peiiitiires sacrecs siir la Bible (4) donnees au

public en 1653 par le Pere Antoine (jirard, de la Compagnie

de Jesus.

(i) Paris, 1647, 111-4 et Paris, i'i57, in-iS (Voir liibliotlieqiie Natioiiale, LK', 5751 et

LK, 5752).

(2) L'aiiteur (de Saiiit-Pcrcs) liit que < le sieur du Val est I'uniquc qui puisse

•J graver sur le bois de cette maniere, aussi toutes les autres nations ont tant dc

« jalousie de nous le voir posseder que I'AHemaguc, I'ltalie, I'Angleterre, I'Ecossc,

s< la HoUande, I'lrlaude et la Flandre out fait tons leurs efforts imaginables pour nous

« I'enlever ->. li n'y avait done p.irio-it que de bien m^diocres graveurs sur bois !

(3) Paris, 1621, in-fol. (Bibliotheque Nationale, A, 296.)

(4) Paris, 1653, in-fol. (Cabinet des Estampes, Ra. 24). II parut en 1684 une petite

edition en 3 volumes, in-8, avec des gravures tres difFerentes de celles de la premiere

edition, niauvaises m:i'S curieuses, signees « Gueeard in. fecit » (Bibliotheque de

I'auteurJ.

16
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L'un et I'autre de ces in-folio contiennent 70 gravures. Le

frontispice de la Bible de P'rizon — (c'est le nom que lui don-

nent toutes les nomenclatures bibliographiques du xvii'' siecle) —
est une des premieres bonnes tailles-douces de Michel Lasne.

Le titre se lit au centre d'un portique a doubles colonnes corin-

thiennes, entre les figures du pape et du roi de France ( Louis XIII

imberbe). Au sommet, au-dessous du nom de Jehovah en carac-

teres h^breux, Eve est k genoux, symbole de la faute et de I'ex-

piation; a sa droite est un calice, a sa gauche les Evangiles.

Le frontispice de la Bible du Pere Girard, appartient a un

type tout autre et plus voisin du style d'un tableau que du genre

ornemental. Le sujet est unique et simple. Une femme, person-

nifiant I'Eglise de Rome, est assise aux pieds de Moise. Le stvle

est dramatique, un peu dur. Point n'est besoin de lire la signa-

ture « Vignon inv. >•>
( i), pour v reconnaitre un des exemples de

la manifere espagnole de cet artiste.

Mais, en dehors de cette difference de frontispices, il y a

identite d'illustration entre le livre de 1621 et celui de 1653. En
d^pit de I'importance donnee aux gravures et par le titre de son

ouvrage et d'apres certains passages de sa preface, le P^re Girard

n'a fait que reproduire les images de la Bible de Frizon. II n'y a

done pas lieu de s'etonner de trouver dans les Peintures Sacrees

certaines signatures, comme celle de « MT » (Melchior Taver-

nier), chose que Nagler declarait impossible a cause de la date

de publication (2).

Frizon, dans I'avertissement « au benin lecteur >•>, dit que

« touchant ... les tailles-douces... on n'a point voulu epargner la

<.< bourse afin de vous contenter, tres char lecteur, et vous donner

« un epitome et abbrege de plusieurs livres et chapitres en un

(i) Le graveur est Gilles Roi'SSELET.

(2) Voir une note nianuscrite sur les feuilles de garde de I'exemplaire du Cabinet

des Estampes.



I'L. XXV.

LE PROPHETE XAHUM, cuavure de LEONARD GAULTIER.
La Saiiule Bible Fy.uifoise. — In-folio. Paris, 1621.

(Bibliothcque Nationale. A. 296.)

Voir pages 158 et 243.
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« tableau racourcy •». Tel est, en effet, le caractere des figures

de cette bible. On v trouve toute I'Histoire Sainte groupee par

periodes; ainsi, par exemple, a la page 9, la planche signee

« MT fe. » rapproche et rassemble tons les episodes des Ecri-

tures depuis la construction de I'Arche de Noe, jusqu'i la mort

de Jacob. La methode pent etre instructive ; mais le systeme

qui ne comporte meme pas la separation par compartiments

distincts usitee dans les representations des « Myst^res », ne

saurait offrirrien d'artistique. Malgre I'ing^niositd du dessinateur,

probablement le polonais Ziarnko (Le Grain), dont le nom ou

le monogramme se lit au bas de quelques unes de ces pages (i),

malgre I'habilete relative des graveurs Melchior Tavernier et

Michel Faulte, ces compositions compliqu^es sont et ne pou-

vaient Stre que fort mediocres. Certains details offrent pourtant

de I'interet, ainsi la celebration de la Paque dans le tableau (2I

qui resume le « Livre de I'Exode » (Tome i, page 56) et la scene

de pendaison a I'arriere-plan de la salle du festin d'xA-ssuerus dans

le « Livre d'Esther » (Tome i, page 539).

Cette bible contient d'autres planches a sujets non plus mul-

tiples mais seulement doubles ou uniques : la serie des Apotres

de Michel Lasne ou g^neralement le saint estfigur^ assis devant

une table, tandis que, par I'ouverture d'une fenetre, on apercoit

dans le lointain son futur supplice (3) ; et la suite des prophetes

de Leonard Gaultier (4), veritable ceuvre d'art appr^ciee, des

le XVII'' sifecle, de tous les collectionneurs d'estampes (5).

Soit que le gout des images pieuses a episodes multiples se

(1) Voir Frizon, Bible fiaiKohe... t. I (p. 423 et 537).

(2) C'est dans le meme decor traditionnel que, dernierement encore, Ton represen-

tait la Paque Israelite, sur la scene de I'Opera, au 2" acte de La Juive.

(3) Voir Frjzon, Bible frauiohe.... t. II (p. 685, 779 et 787).

(4) Voir Frizon, t. II (p. i, 75, 180, 235, 310, 366, 388, 398, 402, 409, 411, 414, 419,

422, 425,428, 431, 441).

(5) Voir I'abbe DE Marolles, Livre lUs pei/iin's e/ grarrurs, veimpvQssion de 1872.
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fut affaibli, chez le public a mesure que disparaissait, dans les

theatres, le systeme de decors a compartiments, soit que les

artistes eussent de plus en plus repugne a user du precede, le

genre est presque completement abandonne a la tin de la pre-

miere moiti^ du xvii' siecle. On peut constater le changement

progressif dans trois publications importantes dont les gravures

sont, a des points de vue divers, revelatrices des tendances

caracteristiques de I'lllustration religieuse, en France, a cette

date.

La premiere est intitulee Tableau de la Croix represente

dans les ceremonies de la Sainte Messe, ensemble le Tresor de

la devotion aux Souffranees de Notre Seigneur J-esus- Christ {i).

C'est plutot un recueil d'iinages accompagnees de prieres

et d'oraisons qu'un veritable livre illustre; mais ce petit in-4°

ofFre trop de particularites interessantes pour ne pas etre signale.

On V trouve tout d'abord, sans parler d'un portrait du garde

des sceaux Chateauneuf (2), deux suites distinctes de figures

dont I'une occupe le verso et I'autre le recto des pages. Celle du

recto, de beaucoup la nieilleure, comprend 39 planches signees

du nom d'un artiste obscur mais au talent charmant, J. Collin(3).

Les illustrations encadrent le texte et s'v melangent. Line fleur,

un insecte, legerement esquisses, jettent, parmi les mots, des

notes d'art et de fantaisie. II v a la des efFets de pointe seche

heureux et un type de decoration rare a cette epoque dans les

livres francais. Les 35 gravures de la suite du verso sont bien

loin d'etre traitees avec le meme soin ;
I'absence de toute signa-

ture, aussi bien que I'existence de nombreuses repliques dans

(1) Paris, 1653, in-4 (^Voir Bibliotheque de I'lnstitut, D, 42 A). L'ouvrage est

anonyme. Le Privilege date de 165 1 est octroye ii I'editeur Mazot (rue Sainf-Denis).

(2) Le portrait est signe d'un nom illisiblc.

(3) Les dictionnaires biograpliiques signalent cet ariiste comme ayant travaille a

Reims, Paris, Londres, et pouvant etre d'origiiie flamande.
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des publications analognes(i ), tendent a faire supposer que ce

sont la des copies d'originaux edit6s a I'^tranger.

Dans I'une et I'autre series, sont representees les etapcs

diverses de la Passion, avec cette difference curieuse, que c'est

Tinterpr^tation thomiste du xiii' siecle qui est donnde an recto

et I'interpretation franciscaine du xV siecle au verso. Ainsi Ton

voit, a la page 7, le Christ mis en croix a I'aide d'une echelle,

tandis que c'est a terre qu'il est crucifie a la page 20.

Les scenes de la Passion ne figurent qu'au second plan des

planches de la seconde suite. Le thfeme principal, ce sont les

ceremonies de la messe, symboles de la vie du Sauveur depuis le

Jardin des Oliviers, jusqu'au jour de la descente du Saint-Esprit.

L'attitude du pr^tre et celle des enfants de choeur sont celles

qui conviennent a leurs fonctions; mais I'artiste leur a adjoint un

petit ange railleur qui parait ne rien comprendre au drame sacre.

Cette suite du verso n'a guere de valeur artistique
;
les autres

figures du livre n'en offrent pas davantage. Ce sont un Christ,

una Vierge, tons deux souriants (planches sans signature), puis

des scenes de I'enfance du Christ, copiees sur des gravures

flamandes connues(2) par un inconnu « J. Durand », scenes qui

fornient encadrement autour du texte des litanies, et enfin deux

suites, a disposition analogue, uiais dues a des graveurs encore

plus inexperiment^s : L'Histoire de David (10 planches) et les

tableaux de I'Ancien et du Nouveau Testaments (19 planches).

Rien de plus different de ces illustrations, a la fois comme
style et comme composition, que les 4 planches dessinees et

gravees par Chauveau pour I'edition in-4" de L'Imitation de

Jesus-Christ parue en 1656(3). L'artiste a repr^sente « I'Annon-

(i) Et d'lni autre format, par exemple dans La Pcrpeiuelle Croix publiee en 1679,

par un Pere de la Compagnie de Jesus. Paris, in-12 (Bibliotheque de I'auteur").

(2) Voir Cabinet des Estampes, ojuvres des Wierix.

(3) Voir E. PicoT, Bibliographie cornelitnnc. Paris, 1876, in-8 (n" 128) et Biblio-

theque Victor CotisiN, n° 10189 (Exemplaire du Cardinal de Vignerod). En plus des
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ciation * et trois episodes de la vie du Clirist, le Discours sur la

Montagne, la Peche au Lac de Tiberiade et la Cfene. Cast du

travail bien fait sans grande originalite, un pen dans le style des

tableaux de piet^ de Le Sueur. Les types d'hommes sont con-

ventionnels ; mais la figure de la Vierge est jolie et « pleine de

grace » selon le mot de la salutation ang^lique, qui semble

pr^cisement s'echapper des levres de I'Archange incline devant

elle.

La planche de la Cene(i) m^rite une attention particuliere.

On y reniarque certains details inusites, entre autres un chat (2)

sous la table, au lieu et place du chien que Ton y voit le

plus souvent. Surtout on y releve un essai de recherche de

couleur locale fort rare a cette epoque. Les disciples sont

groupes sur un divan circulaire qui devait, dans la pens^e de

I'artiste, figurer le lit des banquets antiques. La preoccupation

est nouvelle. A la fin du si^cle, la question int^ressera les

milieux artistiques et aussi certaines personnalites religieuses.

Martin de Barcos, abbe de Saint-Cyran, dans des lettres a

Jean-Baptiste de Champaigne(3) datees de 1678, recommandera

4 gravures de Chauveau, I'ouvrage contient un frontispice non signe, et I'edition de

1658 un portrait de Corxeille imprime « chez Pierre Mauiette, rue Saint-Jacques,

ii I'Esperance » {Bibliogrnphie cornelicitne, n" 130). Les figures de Chauveau ont ete

copiees en contre-partie pour I'edition in-8 de 1665 et J sont signees « L.S. » (Louis

SpiRlN.'i). (Voir Addi'.ion a hi Bihliugraphic cornHienne. Paris, 1908, p. 22). Ces memes

figures avaient deja ete copiees et reduites pour les editions in-r2 de 1656, 1662,

1665, 1670. Au Cabinet des Estampes, ces dernieres copies sont classees dans I'ceuvre

de BossE, et semblablement dans le Catalogue de Duplessis. Cette attribution parait

arbitraire. Ces gravures n'ont rien de la louche du Maitre ; du reste, il est fort peu

probable que, quelle que fut la gene de sa vieiUesse, BosSE eut consenti a s'astreindre

a une besogne d'apprenti (Voir Cabinet des Estampes. Giuvre de Bosse, Ed. 30).

(i) Avec I'agneau sur la table, et sans le calice et les hosties.

(2) Comnie dans la Cfene de Roselli a Rome et de Ghirlaxdajo a Florence.

(3) Voir LArt, annee 1891, z' semestre (p. 113 et suivantes). Lettres publiees

par M. A. Gazier. Voir aussi Rerme de FArt ancien et moderne. t. XXIV (p. 141),

A. Fontaine, rEsthctigue jansciiisie. Dans cet article, I'idee du divan circulaire dans la

representation de la Cene, est attribuee ii J.-B. de Champaigne,
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I'cniploi des lits comine plus conforme a la realite. En 1656, cet

emploi aurait 6t^ tenu sans doiite pour une innovation hardie,

d'oii la timidite ds la tentative de Chauveau. L'usage des lits n'a

pourtant rien de janseniste et Chauveau eut pu se reclamer de

quelqiies precedents, puisque, sansinvoquer I'opinion de Poussin,

on trouve dans I'oeuvre de Bosse et meme d^ja dans celle de

Leonard Gaultier, des gravures (que leur petites dimensions

perniettent de croire destinies a des livres de pi^te) 011 les

disciples sont allonges sur des lits disposes normalement autour

d'une longue table ovale (i).

Le style des figures de l'Imitation de Jesus-Clirist se

retrouve dans les 22 Tableaux de la Penitence de Godeau (2),avec

cette difference que le dessinateur, le meme Chauveau, donne

plus libre jeu aux fantaisies de son imagination — c'^tait sa

qualite dominante — et que secondement ses inventions sont

gravees par des artistes divers, Gabriel Le Brun, Jean Couvay,

Ren6 Lochon, J. Grignon, Tournier. etc. Ici, d'ailleurs, on ren-

contre un auteur qui a du surveiller de pres I'illustration de son

livre. Le pr^lat mondain, le spirituel « nain de la princesse

Julie » avait trop frequente I'Hotel de Rambouillet pour ne pas

etre un peu au courant des questions d'art. II parait avoir et6

relativement satisfait de ses interprfetes. Dans la preface de la

3'^ edition, apr^s avoir dit qu'il a pris I'id^e de ses « tableaux »

dans ceux de Philostrate sur la mythologie et ceux du Pfere

Richeome sur I'Eucharistie, il ajoute :

« II ne faut pas s'^stonner si lesgraveurs ont oubli^ beaucoup

« de choses... n'ayant pu, ou n'ayant pas creu devoir mettre dans

« leurs planches toutes les particularitez... la plupart des tailles-

« douces sont assez belles pour arrester les yeux agreablement,

(1) Voir Cabinet des Estampes, OEuvre de Leonard Gaultier (Ed. 12). (Euvre de

Bosse, Ed. 30).

(2) Paris, 1654, iu-4.
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« et j'av, en les expliquant, garde une maniere assez fleurie, pour

« contenter I'esprit aussi bien que la veue des. Lecteurs(i) ».

Les figures des Tableaux de la Penitence n'ont plus rien de

I'imagerie pieuse ; c'est de I'illustration religieuse largement

comprise. Concues a la facon des tableaux d'histoire, ces images

en ont les qualites et aussi les d(^fauts, comme par exemple

la bonne planche de Rene Lochon « Les Ninivites » (6'' tableau,

page 134), ou la mauvaise estampe de Boulanger « La Mort

d'Antiochus » (9" tableau, page 230) qui, a 150 ans de distance,

font pressentir I'^cole de David et ses exces. Dans d'autres,

« Nabuchodonosor » (7' tableau, page 162) et « Le Charitable

Samaritain » (15'' tableau, page 386), une part tres grande est

faite au paysage, aux arbres, aux animaux ; sans 6tre en France

tout h. fait une nouveaute en matiere d'illustration, cette tendance

s'affirme pr^cis^ment aax environs de 1655.

Chauveau etait trop un Francais de son temps pour surcharger

ses compositions de details ridicules comme on en voit dans

certaines suites de gravures sur la vie des Peres du Desert (2)

edit6es chez Le Clerc a I'^poque d'Henri IV. Au besoin, Godeau

I'eiJt mis en garde contre ces « choses extraordinaires... plus

propres pour exciter la risee des gens du monde que pour les

toucher » (3).

Mais le graveur a peut-etre parfois, en forcant ou en att^nuant

certains traits, trahi le dessinateur ; I'attitude de « Theodose aux

pieds de Saint-Ambroise >• (22'' tableau, page 560) ou encore celle

de Zachee perche « sur un sycomore » (13'' tableau, page 334),

pretent un pen k sourire.

Le meilleur de ces tableaux est le plus simple (5'" tableau.

(1) Tableaux de la Pmitence. Paris, 1662, 3'' edition, in-4 (Preface).

(2) Voir Recueil de gravures diverses, Parii, irjo"), 111-4 (BibliotheL|ue de I'Institut.

A. 61).

(3) Tableaux d,- la Pinitaice, Paris, 1662, 3'' edition (preface).



I'L. XXVI.

F. Ch.nuum, 'Uuuc. Ji..LochonJrnl^>,

MANASSES, DESSIN de CHATJVEAU, gravire de R. LOCHON.

GoDEAU : Tableaux de la Penitence. — In^". Paris, 1654.

(Edition de i6b2. Bibliolheque de M. A. Gazier.)

Voir page 249.
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page 106) ; et le dessin de Chauveau, grav^ par R. Lochon, cor-

respond si bien au texte de Godeau, en d^pit de son exageration

evidente, qu'il faut citer ce passage :

« Les fameuses nuits du Bassan... n'ont rien de si admirable

« que celle de ce tableau. L'enfoncement de ce cachot est nier-

« veilleux. La voute est toute noire de la fumee de cette petite

« lampe qui brule en un coin, et qui ne jette qu'une lumifere

« bleiiastre. C'est tout ce qu'on pent faire de dt^couvrir h lu

^< faveiir de cette ten^breuse clarte, un homme qui a des chais-

« nes au con, aux pieds et aux mains. Leur pesanteur luy fait

« baisser la teste, et on ne laisse pas neanmoins, de remarquer

« son visage, qui a quelque chose de fort grand et de tres afflige

« tout ensemble. Ses cheveux h^rissez en couvrent une partie, il

« coule de grosses larmes de ses yeux, et Ton voit a leurs regards

« languissans, qu'une profonde tristesse a occupe son esprit, et

« qu'il sent quelque violente douleur. A cost6 de luy, le peintre

« a mis un sceptre, et un diad^me pour nous faire connoistre que

« ce prisonnier est un Roy... » (i).

A partir de 1640, I'illustration religieuse se scinde pour ainsi

dire en deux genres k caracteres bien tranches. Dans les livres

des Jesuites, on semble renoncer aux figures en quelque sorte

demonstratives destinies surtout a impressionner les ignorants,

pour suivre une m^thode niieux adaptee aux gouts des gens du

monde. C'est a ces derniers qu'il s'agit de plaire
;
pour les mieux

toucher, on cherche a charmer leurs veux et Ton s'adresse de

preference aux artistes dont le style a le plus de grace et de

suavite ; Huret, Stella, Flamen et plus tard Cossin dessinent ou

gravent des planches pour L'Annee Chrestienne du Pere Suf-

fren (2), X Orpheus Eiicharisticiis du Pfere Chesneau (3)..., etc.

(1) Godeau, Tableaux de la Phiilence (p. 107 et 108, « Manasses dans les chaisnes »).

(2) Paris. 1640, in-4.

(3) Paris, 1657, in-8.
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Mais, dans cette voie, on risque de tomber dans la banalite manie-

r6e et une fadeur doucereuse
;
c'est ce qui est arrive pour le

frontispice de La Devotion Aisec (i) du Pfere Le Moine. On v

voit une figure au sourire insipide qui peut tout aussi bien repre-

senter un Christ adolescent que personnifier la devotion des

Jesuites; dans ses mains est une balance et sur les plateaux, la

croix pese moins qu'une couronne et un glaive.

Dans les illustrations des livres des Jans^nistes, s'affirment,

comme c'^tait a prevoir, des tendances completement opposees.

La difference ne porte point sur des details tels que I'^l^vation

des bras du Christ ou le nombre des clous qui percent ses pieds,

mais sur la conception d'ensemble, I'esprit de I'aeuvre, I'inspi-

ration. Mr Gazier, dans un article de la Reviic de I'Art Chretie)i

(mars-avril 1910), a fait justice a la l^gende des pretendus cru-

cifix jans^nistes (2); il a ^galement public dans la Revue LArt
de 1 89 1 (2'" semestre) des lettres de Martin de Barcos, abb6 de

Saint-Cyran, qui donnent, pour ainsi dire apres coup, la theorie

artistique de Port-Royal. L'esthetique des Jansenistes, c'est I'es-

thetique grave et severe de Philippe de Champaigne, avec cette

restriction qu'ils avaient une certaine mefiance a I'egard des

attraits d'une oeuvre d'art. On sent que, quand le beau les tou-

chait, ils etaient prets ^ s'accuser de pecher, un peu dans le sens

qui fera dire plus tard a un disciple de Kant : « J'ai plaisir a faire

le bien, cela me tourmente >> (3).

On lit dans les notes historiques de \Iconographic de Port-

(i) Paris, 1652, in-8. (Voir BibliothL-^iue de I'lnstitiit G 605). Le frontispice est signe

« Stella in. J. Couvay fe. ».

(2) Les « Christs anx bras etroits >>, rencontres dans les livres du xvir siecle, sem-

blent dus a des graveiirs flaniands qui ont pu copier ce type, dans un tableau d'une

eglise de leurs provinces natales. II est a reniarquer que beaucoup des Christs dc

Rubens, a commencer par celui du « Coup de lance » sont des Christs soi-disant jan-

senistes.

(3) Voir Lettres de Schiller.
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Royal (i ) : « Les livres publics par les Messieurs de Port-Royal

v< se vendaient bien ; on pouvait done les imprimer avec luxe et

v< les orner de frontispices. 11 semble meme que Ph. de Chani-

« paigne soit entr6 en relations avec Port-Royal, comme dessi

^^ nateur du frontispice de la Frequente Communion d'Arnauld

<* (1643). II a continue... »

Ce frontispice (2) fut grave par I'un des Poilly dont le burin

a bien affadi le style du peintre. II fallait au crayon de Ph. de

Champaigne, comme a la piet^ de Port-Royal, un autre inter-

pr^te. Nanteuil a peut-etre eu la velleite de le devenir ; dans sofi

oeuvre figure une vignette religieuse, une seule, qui fut faite pour

le livre d'un Janseniste (3), mais cette vignette reproduit un

dessin de Le Sueur et il y avait un pen incompatibilite entre la

precision de I'un des artistes et la douceur de I'autre. Si Ton a

chance de trouver quelque part un exemple caract^ristique de

I'illustration religieuse qui pouvait convenir a I'austerite des

Solitaires, ne serait-ce point dans ce petit livre de prieres que

Philippe de Champaigne a place aupres de sa fille, a I'heure du

miracle? On ne pent pas lire le titre, mais ce volume est trfes pro-

bablement la 5'' edition de V Office de /'Eg/ise (4). Ces Heures,

dites de Port-Royal, contiennent sept gravures
;
quatre sont

signees « Morin scul. » (5) et I'une de ces figures, « L'Adoration

des Bergers » est la reproduction reduite d'une autre oeuvre de

Morin gravee d'apres Ph. de Champaigne (6). L'uniformit6 du

style de ces illustrations permet de les attribuer toutes a la col-

(i) A. Gazier, Poit-Riiyal au XVH" sii-cle, Paris. 1909, in-fol. (p. 9).

(2) Arnauld. La frequente Communion, Paris, 1643.

(3) Voir p. 191.

(4) Paris, 1659, in-i2. Un e.xemplaire de ledition de 1650 conserve a la P.ililio-

theqiie de I'lnstitut (D. 74) porte la mention manuscrite << Premiere edition des Hemes
de Port-Royal ». Ce volume ne contient que la premiere des gravures des autres edi-

tions (Le frontispice).

(5) Robert Dumesnil, Le Peinlre-Graveur.... Paris, 1835-71, in-8 (t. II. p. 56.)

(6) Id. (f. TI, p. 41, n" 18).



252 LES (EUVRES.

laboration des deux artistes. Du reste, aussi bien dans la Vierge

ou le Christ du frontispice que dans les apotres de la planche de

« La Pentecote », on retrouve les physionomies tristes et graves

que peignait si bien le peintre de Port-Roval et, si le graveur,

en les traduisant sur cuivre n'a peut-etre pas ici fait preuve de

toute sa maitrise ordinaire, il a su du moins ne rien attenuer, ni

ne rien accuser qui ne fut dans le modele.

En somme, a en juger par les exemples cit6s dans ce chapitre

comma par beaucoup d'autres du meme ordre, — et la question

de polemique mise a part — I'histoire de I'illustration religieuse

dans la premiere partie du xvii'' siecle, ne differe guere de celle

de I'art religieux et meme de celle de I'art en general a cette

^poque.



II
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Si, dans les livres religieux a figures publics au xviT si^cle,

apparait parfois I'intention d'edifier ou d'instruire par I'image ceux

qui ne savent pas lire, il n'en est plus de meme lorsqu'il s'agit

d'ouvrages illustres purement profanes. Ici, Ton ne s'adressait

qu'a una ^lite
;
on ornait un texte de tailles-douces soit pour

ajouter au plaisir de la lecture, soit pour mieux representer

quelque scene des temps anciens ou des regions lointaines. A
cette double preoccupation, correspondaient deux genres d'il-

lustrations distincts : I'un ou I'artiste pouvait n'avoir d'autre

souci que celui de plaire ; I'autre oil il avait h tenir grand

compte des vraisemblances at de la realite, oil il devait, comme
il est dit sur le titre meme de certains livres, « peindre au natu-

rel ».

Mais le xvii'' siecle ast « un temps qui voit les choses sous un

angle moral (i) ». Cette tendance caracterise aussi bien les

oeuvres d'art realistes que les productions idealistes, et le fait

explique cette assertion d'un auteur de I'epoque, que les figures

(i) Voir H. Lemonnier, L'Ari Frai!(ais au Temps de Richelieu et de Maziiiiii, Paris,

jyi3, in-i6 (p. 340).
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les plus mythologiques ofFrent « beaucoup d'instruction pour les

mcEurs et mesme pour la politique » (i).

Les representations de la fiction. — Ainsi qu'il fallait s'y

attendre, alorsqu'Aristote regnait encore dans I'Ecole, et au sortir

de la Renaissance, les publications illustrees les plus importantes

du debut du xvii'' siecle sont un poeme sur I'Ethique a Nico-

maque et des Mythologies, la Bible des Philosophes et la Bible

dcs Poetes (2).

En 1608, un privilege fut accorde pour I'edition (3) de la

Civitas Veri (4) de Barthelemy Delbene, patricien de Florence.

L'ouvrage parut I'annee suivante avec un frontispice grav^ par

Th. de Leu et 32 figures anonymes (5). Le dessin des planches

parait du a un artiste italien tant a cause des deux Hermes dou-

bles qui ornent le cadre Renaissance du titre, qu'en raison de

quelques details des autres gravures. Celles-ci ressemblent h

certaines pages sign^es par Jaspar Isac, d'ou la possibilite de

I'attribution a cet artiste (6). La valeur d'art est faible
;
ce qui fait

I'int^ret de ces illustrations, c'est I'ingeniosite depensee pour

traduire par des images un systeme philosophique. A la premiere

planche, la duchesse de Savoie, Marguerite de France, se pro-

mene dans le jardin de son chateau de Rivoli, tandis que planent

(i) De MarOlles, Tableaux du Temple <les Muses. Paris, 1655, in-fol. (Dedicace a

la « Reine de Pologne et de Suede ».)

(2) C'est sous ce titre que parut, a Paris, chez Verard, en 1493, I'une des pre-

mieres editions d'OviDE.

(3) Bien que I'Diivrage porte une double dedicace, a Henri III et a Henri IV, il

ne s'agit pas d'une reedition ; I'editeur, I'eveque Delbene, fils de I'auteur, explique

au second de ces rois que les malheurs du temps avaient force de surseoir a I'im-

pression preparee en 1585.

(4) Paris, 1609, in-fol. (Bibliotheque de I'Institut, Q. 44.)

(5) Sauf peut etre Tavant-derniere figure, sur laquelle on distingue vaguement la

lettre G.

(6) Voir par exemple le frontispice des Tableaux de platte peintuie des deux Philos-

trates... Paris, 1615, in-fol. (Bibliotheque de I'Universite.)
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siir sa tete, sous la forme de sirenes ailees, les douze Heures du

jour et les douze Heures de la iiuit. Aristote arrive accompagne

de I'auteur du livre et propose a la princesse de lui faire les

honneurs de « sa cite » (i). On y penfetre par les cinq portes

des sens qui sent autant d'arcs de trioniphe, avec colonnes corin-

thiennes pour le sens de la vue, ioniques pour I'odorat, doriques

pour le goiit, toscanes pour le tact, et composites pour I'ouie. La

planche 8 donne le plan de « la cite ^v Au centre se dresse la

forteresse des trois seas internes, le sens commun, I'imagination,

la memoire. Tout autour sont disposes les palais des vertus et des

vices. Dans I'un d'eux, la statue de v< la Justice legitime » domine

une pyramide triangulaire dont les faces supportent les repre-

sentants du roi, de 1 'aristocratic et de la democratic (pi. 22).

Au-del^ s'elevent les temples de la Science, de I'Art, et de la

Sagesse (pi. 29). Arrive au seuil de ce dernier asile, Aristote

prend conge de la royale visiteuse.

Toute cette symbolique parait etrange au xvii'' siecle. Mais

les gens de ce siecle s'y sont coraplu plus qu'on ne croit.

Vers 1660, Furetiere ajoutera k son amusante Histoire des der-

niers Troubles arrtvez au Royaume de /'Eloquence (2), une

carte des operations militaires de la guerre entre la « reine Bon-

sens » et le « prince Galimatias » (3). Et quand, k peu pres a la

(i) Voir planches xiv, xxix, xxx, xxxiii.

(2) Paris. 1658, in-12.

(3) On peut voir un e.vemplaire de cette carte dans les Collections de la Riblio-

theque de I'Universite. Ch.\uve.\u y a representee I'attaque de la forteresse acade-

mique par les dilTerentes fij;ures de mots ou de rhetorique. — On peut egalement

trouver un exemple de ce goflt pour les images allegoriques dans quelques frontis-

pices : ainsi, en tete du livre du Pere Caussin, Electorum symbolorum el paraholarnm

historicarum Svntagmata (Paris, 1618, in-4. Bibliotheque de I'lnstitut, Z, 35), est placee

une gravure de Leonard Ci.\t;LTiER ou I'Agneau pascal surmonte la fontaine de

science qui alimente le Nil et le tout represente la Providence divine ; Le Tableau des

richei inventions, de B^roalde (Paris, 1600, in-4) est precede d'une planche d'une

composition si hcrmetique que I'auteur I'a fait suivre de 20 pages d'explications oil il

s'agit de Psyche, du Chaos, du Lion d'amour, de la fontaine de Jouvence..., etc.
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meme date, I'abbe de Marolles, publiera le Temple des Muses (
i )

,

il avertira le lecteur que le frontispice represente I'un des

cinq portiques de ce temple qui sont d'ordre dorique pour * celuy

de I'amour », d'ordre toscan pour le desir, ionique pour I'espe-

rance, corinthien pour la joie, et composite pour la gloire
;
qu'on

y voit six vases parce que six est le chiffre de « la plus noble des

passions » (2), etc.

Marolles dira aussi, toujours dans le meme livre, que ce qui

fait I'interet des tableaux mythologiques, c'est que les « secrets

de la physique... sont cachez sous le sens des fables antiques » (3).

Ceci est peut-etre plus vrai pour la fm du siecle que pour le

d6but. De 1600 a 1660, on ne se preoccupe pas tant des lois de

la nature ; on aime I'allegorie pour elle-meme, et les histoires des

Dieux pour leurs amusantes peripeties.

L'une des mythologies illustrees les plus repandues alors en

France est la traduction par Antoine du Verdier de Vaupriv^as

du livre italien de Cartari, le Iinagini degli Dei degli AnttcJii,

paru a Venise en 1556 (4) avec de nombreuses figures. Les edi-

tions francaises, faites a Lyon en 1581, 16 10 et 1623, sont ornees

de bois, copies directes ou en contre-partie des gravures en

taille-douce de I'edition venitienne de 1571 (5). On n'a fait qu'y

ajouter en 1610 un frontispice de Leonard Gaultier (6). Ces ima-

ges ne manquent pas de charme ; mais ces illustrations n'appar-

tiennent ni a la France, ni au xvii'' siecle.

La Mythologie de Monlyard « traduite du latin de Noel le

Comte >^ publiee a Rouen en 161 1, ne contient qu'un frontispice

de Michel Lasne, copie de celui de Thomas de Leu pour I'edi-

(1) Temple des Muses. Paris, 1655, in-fol.

(2) Id. (Explication du frontispice).

(3) Temple da Muses (Explication du frontispice).

(4) Voir Brq.vet (I, 1599).

(5) Voir Cabinet des Estampes, Sb. 20 et Sb. 21.

(6) Voir ViNGtRiNiER, Histoire de I'Iinpriiifrie j Lyon. Lyon, 1894, in-8 (p. 334-335).
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tion de Lyon (1600) ; la gravure oflfre ce detail amusant de mon-

trer Jupiter en costume d'empereur romain, la tete ceinte d'une

couronne de fleurs de lys (i). L'ouvrage fut revu par Baudoin

en 1627 et edit6 k Paris sous la forme d'un in-folio, orn6 de

onze planches dont deux sont signees Lasne, etune Ch. David (2).

La meilleure est celle qui precede la dedicace, le portrait du fils

du due de Lesdiguieres. Les autres (chiffrees de i a 10) sont de

fort mediocres representations des divers dieux ou hcros du paga-

nisme, mais elles meritent d'etre signalees, parce qu'on v trouve

la reproduction de statues, de m^dailles et de bas-reliefs anti-

ques.

En 1 6
1 7 parut a Paris une edition francaise illustree des Meta-

morphoses d' Ovide. Les planches, dues a Jaspar Isac (3), resser-

virent pour la traduction de Kyer en 1655 (4), ce qui explique le

fait de rencontrer a cette derniere date et cette signature et un

genre d'illustration suranne. Lors du premier tirage, la mode

etait — on la vu pour les livres religieux (5) — de composer

des figures a sujets multiples ou Ion vit, sur la meme page, le

hdros,

•,< Enfant au premier plan et barbon au dernier »,

OU vice-versa.

En rapprochant ces gravures de celles d'autres editions

d'Ovide connues, on pent pour ainsi dire surprendre le secret de

leur conception. L'artiste a eu sous les yeux les figures gravees

par Virgile Soils a Francfort en 1553 (6) et celles de Tempesta,

(i) Voir liibliothique de rUniversite (in-8, Rr. 24), et Cabinet des Estampes

(CEuvre de Tliomas de Leu).

(2) Voir Bibliotheqiie de I'lnstitut, in-fol. Q, 63, E 3.

(3) Paris, 1617, in-8, fig. de Jas|iar Is.\c (Voir Brunet, Ovide).

(4) Paris, 1655, in-4, frontispice, portrait et 15 figures (Voir liibliollieque de I'Uni-

versite.. Ra. 148).

(5) Voir ciiapitre precedent (p. 243).

(6) Cabinet des Estampes, Sb. 2.
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editees par de Jode en 1606 (i), et il s'est content^ de combiner

des details divers empruntes aux unes et aux autres.

Les memes sources d'inspiration se retrouvent d'ailleurs dans

quelques-unes des planches de I'edition in-folio faite en 16 19 (2)

avec un nombre et un luxe d'illustrations beaucoup plus grand :

38 gravures d'Isaac Briot, 32 de Joannes Matheus, 9 de Michel

Faulte, 10 de Firens, 46 dues a un anonyme (que Robert Dumes-

nil croit pouvoir identifier avec Crispin de Passe) (3), plus un

portrait d'Ovide burine par Jaspar Isac. Les compositions sont

plus simples que dans I'edition in-4. II n'y a guere que deux Epi-

sodes par tableau : I'acte et sa sanction, juste ce qu'il faut pour

qu'on retrouve ici une autre preoccupation que celle de I'effet

artistique, telle par exemple I'histoire de Phaeton ou la meta-

morphose de Philemon et Baucis. La seule des illustrations du

livre qui ait une veritable valeur est le frontispice dessine par

Rabel (4) : Le bucher de Memnon, celui des filles d'Orion, de

part et d'autre du portique, et surtout la Pandore placee au

fronton ne manquent ni d'originalite ni de finesse.

Une tentative de publication a figures plus importante et

concue dans un tout autre esprit, avail deja et6 faite. En 1609,

la veuve du libraire L'Angelier obtint un privilege pour une

edition avec tailles-douces de la traduction de Blaise de Vige-

nere des Tableatix de platte peintiire des deux Philostratesi^z,).

{1) Id. Sb. 3

(2) Les metamorphosci d'Ovide tyaduites en prose fran(oise. Paris, 1619, in-fol.,

138 figures (Voir Bibliotheque de I'Un'versite. Ra. 41). Le Deucalion, le Ganymede et

quelques autres planches sont des copies de celles de Tempesta; L'Age d'Argent, le

Lycaon change en loup, sont des agrandissements des boi-s de SoLis, bois inspires eu.\-

memes par les bois du Petit-Bernard.

(3) Voir Robert Du.mesnil, t. X, p. 220.

(4) Et grave par P. Firens.

(5) Paris, 1614, in-fol. Voir le frontispice. Collection de gravures de la Bibliotheque

de rUniversite ou I'edition de 1615. Bibliotheque Nationale (Z 559) et Bibliotheque de

i'Qniversite (Rra); I'edition de 1617, Cabinet des Estanipes (Sb. 16); I'edition de 1629,

Bibliotheque de I'lnstitut (Q. 122, A.).



L'lLLUSTRATlOX PROFANE. 259

L'ouvrage ne parut qii'en 161 4. Du moins on ne trouve pas

d'editions anterieures, et, d'apres le libraire J. de La Caille, « la

bonne edition » est celle de 16 14. II y en eut d'autres en 1615,

1617, 1629 et 1637, ce qui prouve le succfes du livre. L'illustra-

tion consistait en un frontispice et 66 (ou 67, suivant les edi-

tions) gravures a pleine page demandees aux plus habiles gra-

veurs dn temps, Thomas de Leu, Leonard Gaultier, Jaspar Isac.

et cerlains Flamands mentionnes, mais non denommes, dans le

privilege ( I ).

La plupart de ces planches portent la rubrique « Anthoine

Caron, inventor >••. Le merite de la composition revient done a

I'un des derniers peintres celfebres de la fin du xvi'' siecle. Les

a-t-il dessin^es lui-nieme? C'est pen probable, car il est mort

en 1599; on a du copier une suite de peintures ou de cartons

faits en vue d'une decoration de galerie. En tout cas, ce sont de

veritables tableaux mythologiques, a sujets simples et clairs. Le
dessin est facile et elegant, sans grande recherche d'originalite :

c'est le style de I'Ecole de Fontainebleau ; la nouveaut^ consiste

a le rencontrer fix(§ en toute son ampleur, dans des images de

livres(2). De plus, la technique de la gravure est bien celle

du XVII'' siecle par sa tendance a la nettete et a la precision.

Ces illustrations sont de valeurs inegales ; <.< Le Bosphore »

de Jaspar Isac est franchement mauvais, (page 99, exemplaire

de 161 5). Au contraire, les planches des « Heures » (page 552),

de « Narcisse » (page 191), « des Marecages » (page 67), et

« des Tyrrh^niens » (page 162) (3), ont du charme, de I'expres-

(1) Voir p. 1 18.

(2) La Galerie d'Ulysse ne fut gravee que plus tarcl par Van Thulden et parut en

un recueil in-4 oblong en 1640.

(3) Dans cette planche « des Tyrrhenians » comme dans celles de Narcisse (p. 191),

des « Presents Rustiques (p. 265) et des « Andriens » (p. 205), on retrouve des pam-
pres; il semble qu'en les dessinanc ou en les gravant, les artistes aient pense au mot
bien connu du Titiex sur « la grnppe de raisins ».
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sion, de la vie, du mouvement. Les pages de Th. de Leu sont

claires et sereines. Celles de L. Gaultier laissent voir one

certaine preoccupation de realisme j usque dans la fiction, et Ip

planche oil cet artiste a repr6sente Esope songeur au milieu

d'animaux pensifs (page i8), serait encore aujourd'hui un joli

frontispice a placer en tete d'une edition de La Fontaine.

II faut, tant au point de vue de I'importance de I'illustration

que des sujets des figures, rapprocher des Tableaux de Pliilos-

tratc, les Tableaux da Temple des Muses publics en 1655(1).

Ce sont des livres du meme ordre. Le second ne semble pas

avoir eu le meme succes que le premier. Pourtant les gravures

en sont encore plus soignees.

Un amateur d'art, I'avocat Favereau, avait reuni une collec-

tion de peintures et de dessins mythologiques, la plupart de la

main du peintre flamand Diepenbeck, et il avait fait venir a

Paris le graveur C. Bloemaert pour les traduire sur cuivre. Sa

mort interrompit I'entreprise. L'Abbe de Marolles la reprit,

commenta les * Tableaux » et en fit un livre(2). II semble

qu'il ait eu d'abord I'intention d'en donner deux editions diff^-

rentes(3). On voit a la Bibliotheque du Musee des Arts

Decoratifs le titre de I'ouvrage inscrit sur un frontispice signe

« S. Vouet in. K. Audran sculp. >> Ce frontispice n'est pas celui

de I'edition originale(4) et ne peut gu^re lui etre posterieur. De

plus, certains exemplaires du livre, comme celui du Cabinet des

Estampes, contiennent 23 planches doubles sur 60. Ces doubles

sont des repliques, souvent tres differentes, d'un m^me sujet.

Tantot c'est le dessinateur qui differe, tantot c'est le graveur.

Brebiette rivalise avec Diepenbeck, et Lasne avec Bloemaert.

(1) Paris, in-fol. (Cabinet des Estampes, Sb 17).

(2) Voir Abccedario (t. I, p. 137).

(3) Voir la note au craven sur les feuilles de j^arde de I'exeniplaire du Cabinet des

Estampes).

(4) Qui n'est pas signe.



Pi.. XXVII.

ESOPE ET LES ANIxMAUX, comi-osition d'ANTOINE CARON, gravi'ke de L. GAULTIEK.

TaUvaux de Philoslrate. — In-folio, Paris, 1614.

(Bibliotheque de M. Fenaille.)

Voir piige 260.
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Toutes ces illustrations coniptent parnii les ineilleures de I'^poque.

Dans la page consacr^e a la l^gende d'Hero et de L^andre,

il y a un heureux efFet de lumiere, la nuit, sur les flots(i). Mais,

s'il est dans ce livre une figure originale puissante et presque

brutale dans son realisme saisissant, c'est, le Prom^thee

enchain^ qu'a dessine Jean Warin. Soit en accentuant le con-

traste entre les dimensions de I'oisean et celles du Titan, soit

en opposant la force et la douleur, I'artiste a su donner a

la planche le relief d'une medaille.

Les Tableaux de Philosirate et ceux du Temple des Muses

sont comme deux monuments a la gloire du Paganisme. Sans

atteindre a ces proportions, la Mythologie est partout dans les

figures de livres du xvii^ siecle, partout du inoins on elle pent se

glisser. Le courage et la sagesse ne sont jamais personnifies que

sous les traits de Mars et de Minerve. Bien avant qu'on songe

a ddifier le roi Soleil en Apollon, c'est en « Hercule Chretien »

qu'apparait le chetif Louis XIII, dans une gravure de Bosse (2);

c'est sous I'apparence d'une Minerve alourdie qu'Anne d'Autriche

se joint a Mazarin pour apprendre la morale au petit Louis XIV,

en tete de la Doctrine des Ma'itrs de Gomberville(3). La note

comique meme ne manque pas. A la date de 1619, on trouve

dans une traduction francaise de V Odysseei^^) des planches de

Leonard Gaultier et de Matheus, on figurent des carosses et des

chateaux-forts, ou Venus est representee son coeur sur la main,

ou Nestor et Alcinoiis sont vetus k la mode du xvi'' siecle, etc.,

gravures plus plaisantes dans leur serieux que celles qui ornent

une Odyssee... en vers burlesques {^^ parue en 1650. II y a aussi

(i) Trente-septiL-me pl.inche, en comptant le frontispice et Ic- portrait ile Fave-

REAU.

(2) Cabinet des Estampes. CEuvres de Hosse.

(3) Paris, 1641, in-fol. (Bibliotheque de I'Universite).

(4) Paris, i6ig, in-8 (Bibliotheque de I'lnstitut O. 15 A*^).

(5) Paris, 1650, in-4 (Bibliotheque de I'Universite, Rra 277).
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des illustrations dans le Virgile travesti{\) de Scarron, et ici

Chauveau semble setre autant amuse que I'auteur. S'il manque
peut-etre de pittoresque, il a de la verve et des trouvailles diver-

tissantes, comme celle de montrer, dans la fuite d'Enee, Anchise

dans une hotte, la lanterne a la main (2) et des lunettes sur le

nez, tandis que le petit Jule ne songe qu a emporter un rat

familier avec un moulin a vent, et qu'iin serviteur se coiffe d'une

marmite et s'arme dune broche.

Mais, pour les images d'un livre mythologique comme pour

celles d'un livre religieux, I'artiste ne pouvait s'^loigner beau-

coLip des types definis, des formes consacrees ; il n'avait possibi-

lite d'innover que dans les accessoires. L'illustration des romans

lui permettait mieux de s'abandonner a son imagination, d'autant

plus qu'au xvii" siecle, a part de rares exceptions, les ^crivains

etaient plus prodigues des peintures vagues et des conversations

philosophiques que de descriptions minutieuses des etres et des

choses.

Un vieux roman grcc fut tres lu entre 1600 et 1660 : c'est

celui qua Port-Royal Racine devait apprendre par cceur, Les

Adventures Amonreiises de Theagenes et Cariclee^^T^). II y en

eut, en 1613, une edition illustree. Les figures, an nombre de

120, Etaient dues an graveur Pierre \'allee, v< brodeur ordinaire

du Roy ». M. Duplessis dans son Histoire de la Gravure en

France{^) vante ces planches et les dit faites d'apr^s des com-

positions de Du Breuil. On ne remarque cependant aucune

(i) Paris, 1648-1652, in-4 (Voir Bibliotheque Sainte-Genevieve, Y 225.2). La meme
annee, 1648, parut une traduction de XEncide en vers franfais avec des illustrations de

A. BossE (Voir Duplessis, catalogue).

(2) Le detail de la lanterne avait dejii figure dans une gravure de Leonard GAULTtER
(Voir « Virgilii... Libri ^Eneidos, Lyon, 1612, in-fol. (Bibliotlieque de I'lnstitut Q 17).

Mais c'etait I'enfant qui eclairait la scene du depart d iinee.

(3) Paris, 1613, in 8 (Voir Robert Du.mes.ml, tome VI, p. 104).

(4) Paris, i86i,in-8 (p. 74).



I'l. XXIX.

FRONTI SPICE DESSiNE par P. VALLET, gkave pak G. TAVEKXIKR (?)

A'lvcnlurcs amoiireu^es tic Thcaghics el Ciuiclic. — In-8, Paris, 1613.

(Bibliotlieque de M. Fenaille.)

\^oir page 262

.





Pl. XXX.

COMPOSITIONS DE P. VALLET.
Adventures iiinouieuses de Theag'eiics el Cariclce. Planches 19, 26 et 30.

(Bibliocheque de M. Fenaille.)

Voir pages 262 et 325.

In-S, Paris, 1613.
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ressemblance entre ces illustrations et les peintures 011 dessins

de Dii Breuil conserves au Louvre ou h Fontainebleau. Ce sont

de petites eaux-fortes, assez mediocres, dont le principal int(5r6t

est d'etre un des premiers specimens de ce genre de gravure

dans les livres francais(i). Dix ans plus tard (1623), Monlyard

donna une « traduction nouvelle » du roman d'Heliodore(2)

avec 32 figures de Michel Lasne, Crispin de Passe, Kabel,

Briot, Matheus. Ces tailles-douces representent, dit le privi-

lege (3), « les choses les plus remarquables et notables de ladite

histoire dont les desseins n'ont encore este veus >^. II s'agissait

done de compositions originales. L'ceuvre n'a rien de particu-

liferement artistique, malgre le, talent du dessinateur, Rabel, qui

a sign^ I'une des planches.

Les illustrations de Y Endimion^ de Gombauld marquent un

progr^s(4). Les artistes ont bien su rendre I'efFroi des habitants

d'Heracl^e a la vue d'une eclipse de lune (2" planche), montrer

la barque de Caron accostee aux « sombres bords de I'Arch^-

ron » (page 332), ou encore peindre des' pastorales dignes

d'inspirer Racan (page 157). La plupart des planches de ce

roman sont dessinees par Crispin de Passe et gravees par Leonard

Gaultier. La collaboration est heureuse ; leurs talents precis et

soigneux du detail etaient faits pour s'allier, et le burin du

(i) Ce livre eSt fort raie et ne se trouve dans aucune des Bibliotheqiies publiques

de Paris, ni meme dans celle du Haron James de Rothschild. Le President de la

Societe pour I'etude de la Gravure Frangaise, M. M. Fen.\ille, en possede un exeni-

plaire et c'est grace a son obligeance que nous avons pu I'etiulier. II faut signaler

d'autre part que I'ouvrage a passe :i la vente Destaili.eik en i8gi et a la \ente PoR-

T.M.IS en 191 2.

(2) Les Amours dc Thi-aghie et Chnriclec, Paris, 1623. iii-8. (Voir la secontle edition

Paris, 1626, a la Bibliotheque Nationale, Y- 6048).

(3) La duree dece privilege etait de 10 ans, chose normale, mais ce qui Test inoins,

c'est le chiffre de I'amende qu'encouraient les contrefacteurs >: 4 000 livres, et la repar-

tition au profit du seul « e.xposant ».

(4) GoMBAin.D, Endimion, Paris, 1624, in-<S, 17 figures. (Voir un excniplaire de

Fedition de 1626, Bibliotheque de I'.Xrsenal, 13.190).
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Francais savait corriger ce que la touche du Flamand avait

parfois d'un pen prosa'ique.

Ce d^faut — ou cette qualite — de Crispin de Passe n'avait

pas du ^chapper a I'observateur penetrant qu'etait Charles Sorel

et c'est pourquoi sans doute il avait demande a cet illustrateur les

trois gravures de son roman du Berger extravagant (i). Mais si

I'image de la Belle Charite, copi^e a la lettre sur la description

de son soupirant, est amusante avec les petits coeurs pendus a

ses cheveux, un amour sur son front, des soleils dans sesyeux et

des lys sur ses joues, le caricaturiste Grandville, en traitant le

m6me sujet a deux cents ans de distance, a su montrer ce que

pouvait y ajouter I'esprit et I'imagination (2).

La traduction de YArcadie de Sidney (3), publi^e en 1624

contient une jolie scfene de chevalerie (t. II, liv. 31 par Crispin de

Passe et une gravure de Leonard Gaultier, curieuse en ce sens

qu'on y voit des arceaux gothiques. Le cas est si rare dans un

livre francais de ce temps qu'on pent supposer que le dessin est

de provenance anglaise.

De cette meme ann^e 1624, date I'edition frangaise illustree

d'un autre roman anglais, YArgenis de Barclay. On sait que

Richelieu se faisait lire ce livre pendant ses nuits d'insomnie
;

il

a du parfois se distraire a en regarder les images. L'oeuvre etait

digne de son attention. On y troiive quelques jolis tableaux de

la vie de Cour meles a des scenes guerriferes. II y a quatorze

planches sign^es par Leonard Gaultier; c'est peut-etre I'un de

ses derniers travaux et jamais il n'a deploy^ plus de science et

de delicatesse. Les autres gravures portent le monogramme de

Mellan qui les a executees a la veille de son depart pour Rome.

(i) Paris, 1628, 3 vol. in-8 (edition de 1633, Bibliotheque de r.^rsenal).

(2) Voir Cabinet des Estampes. ffiuvre de Grandville.

(3) Paris, 1624, in-8, 3 vol., 8 fig. (Bibliotheque Nationale Y. 1238).

(4) Paris, 1624, in-8, 26 fig. (Bibliotheque Nationale Y^ 6169).
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On V sent le faire d'une main moins experte. D'apres Ma-

riette(ii, les dessins auraient etd demand^s a Frederic Brentel,

I'artiste lorrain qui a enlumin(§ le beau manuscrit des Beiircs dit

tnarquts de Bade (2). Mariette avait vu I'un de ces dessins, celui

de la C^remonie des Sacrifices humains (pi. VII du 2'' livre) ; il le

jugeait « tr^s spirituel » et trouvait par comparaison que Mellan

avait su bien mal le traduire. Tons ces noms indiquent une publi-

cation particulierement soignee. II est tres possible que Peiresc,

en souvenir de i'amiti^ qui I'avait uni a Barclay, ait surveille

r^dition de 1624, comme il s'^tait occupe, deux ou trois ans

auparavant, de I'edition sans figures (3). Toutes deux parurent

du reste chez son libraire ordinaire, Buon.

Les illustrations de XAstree (4) relevent d'une autre ecole, de

celle de Fontainebleau. C'est un style qui disparait. Le dessina-

nateur Daniel Rabel est I'un de ses derniers repr^sentants. Malgre

tout sont son talent et celui de ses graveurs, Michel Lasne et

Charles David, il n'etait peut-etre pas I'artiste le mieux designe

pour tracer des images qui correspondissent aux sentiments des

lecteurs de d'Urfe aux environs de 1630. Ceux-ci avaient d'autres

gouts, d'autres reves que ceux de la generation de Rabel. Cepen-

dant il y a de la grace et du cbarme dans les petits tableaux de

genre ou Th^roine et ses amies se promenent dans de beaux pares

et tiennent cercle de societe au fond des bois (i'" partie, liv. 3,

liv. 7 ;
2' partie, liv. i , liv. 3, liv. 7, liv. 9 ;

3'' partie, liv. 9 ;
5" partie,

liv. 6 et 7). Les pages les plus interessantes sont celles 011 Ton

relive quelques details insolites, archaismes, anachronismes,

allusions aux evenements du jour.

(i) Voir Ahecedario, III, p. 270.

(2) Bibliotheque Nationale, Departement des Manuscrits, n"" 10567 et 10568.

(3) Voir ci-dessus p. 46.

(4) Paris, 1633, in-8, 5 vol. (Bibliotheque Xationale). Les premieres editions n'etaient

ornees que de frontispices de Firens 1610, de Matheus 1616, de Gaultif.r 1619, et des

portraits de I'auteur el de I'iieroine.
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On est 6tonn6 de voir dans VAstree les noms des personnages

inscrits auprfes d'eux, sur I'image raeme, ainsi qu'on le faisait au

temps des incunables dans les livres d'heures de Simon Vostre.

On est surpris de constater qu'un artiste comme Rabel donna

parfois dans la mode absurde des tableaux a doubles sujets. On

Vest moins de remarquer qu'il coiffe ses bergferes comme la reine

de France et leur met au cou le collier de perles des princesses

du temps. II parait tout naturel que les meilleures gravures du

livre soient celles ou, autour d'alcoves de style Louis XIII, parade

le monde des ruelles (2" partie, liv. 11 et 12; 5" partie, liv. 10).

Rabel ctait le dessinateur officiel des ballets du roi, et de plus

un admirable peintre de fleurs. II a du reproduire de preference

ce qu'il avait sous les yeux. Aussi est-on autorise a se demander

si tout est fiction dans le decor architectural de quelques-unes

des figures de VAstree et si les chateaux ou palais qu'on y voit

esquisses ne sont pas le Luxembourg en construction (5'' partie,

liv. 6), le vieux Louvre de Charles V (3'' partie, liv. 2) et ce pre-

mier chateau de Versailles dont I'existence est encore un pen

myst^rieuse (i) (5" partie, liv. 2)?

En ce qui concerne le paysage, I'auteur a decrit le Forez et

les bords du Lignon, fidele a son programme :

« Nous devons cela au lieu de nostre naissance et de nostre

demeure, de le rendre le plus honord et renomme qu'il nous est

possible (2) )>; Tillustrateur qui etait d'une autre region de la

France, semble ne pas avoir tenu compte du texte de d'Urfe et

n'avoir dessine que des bois, des prairies, des horizons de con-

vention. La note realistereparait dans un detail infime, mais d'une

coincidence curieuse : dans la figure plac^e en tete du livre 4 de

(i) Voir L. F.ATIFFOI,, Lf chateau de Versiiillis sous Louis Xf// {Gazelle ties Beaux-

Arls, 1913)-

(2) Voir redition de L'Asnee, Paris. 1647 (Bibliothequc Saintc-GenLvieve). Liv. 1.

« L'autheur ii la bergere Aatree ".



Pi,. XXXI.

CHATEAU ET PARC LOUIS XIII

UESsiN DE D. RABEL, gravure de M. LASNE (?)

D'Urfe : L'Afliic {$'^ p:irtie, Vw. II). Iii-S". Paris, 1633.

(tidilion de 1647. Bibliotlicque Sainte-Genevicve. Y. 3337, reserve.)

Voir page 266.
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la I"' partie, on distingue un instrument de portage qui n'est

autre que le « filanzane >•> encore en usage i Madagascar; or,

pr^cis^ment a I'epoque de ces illustrations, la question d'un eta-

blissement francais dans la grande ile 6tait a I'ordre du jour 11 ).

A partir de 1630, I'eau-forte remplaga le plussouvent la gra-

vureau burin dans les illustrations de livres. Le proced^ convenait

au genre, surtout lorsqu'il s'agissait de romans ; le libre jeu de la

pointe communique aux figures une vie, un brio, une fraicheur

d'impression qui manquent aux planches des ouvrages du com-

mencement du siecle. Bosse a bien su montrer tout le parti qu'on

pouvait en tirer dans les jolies compositions qu'il a dessin^es et

gravdes pour les cinq tomes de I'^dition de 1637 du Polexandrt.

de Gomberville. Comme dans le roman, la r^alite perce sous la

fiction. Les lecteurs et surtout les lectrices ont pu s'y recon-

naitre. C'est le monde des turbulentes amies d'Anne d'Autriche

et ce sera demain celui de la Fronde. Ne ressemble-t-elle pas h.

M"'" de Chevreuse cette seduisante amazone qui, debout sur son

char, donne ses ordres a un elegant cavalier Louis XIII (fron-

tispice du t. II)? Et ne s'appelle-t-il point Anguien, Montausier

ou La Rochefoucauld? N'est-il paspret a faire la guerre aux dieux

« pour plaire a de beaux yeux », cet officier a genoux devant

une femme, sous des ombrages pareils a ceux de Chantilly ou de

Rambouillet (frontispice du t. III)?

II y a a la fois plus de fiction et moins de fantaisie dans les

illustrations de VAriane de Desmarets en 1639. Le graveur est

toujours Bosse, mais le dessinateur est CI. Vignon. Cet artiste,

dans ses compositions ne semble evoquer que les caprices de son

imagination ouses souvenirs d'Espagne. De la, sans doute le carac-

(i) Voir A. Malotet, Elientie de Flacoiirt ou les origines de la Colonisation fraiifiiise

a Madagascar, Paris, 1898, in-8 (p. 35, 36 et 39. Voyage de Beaulieu, r620. Voyage de

Cauche, 1638. Interet qu'attache Richelieu a la prise de possession de la grande He)-

(2) Paris, 1637, in-8 (Bibliothcque de I'Arsenal. i6.i-)3 /c;).

(3) Paris, 1639, in-4 (BililiDthuque Sainte-Genevieve V 586. 2 res.).
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tere oriental •— on pourrait dire algerien — de la sc^ne du fron-

tispice : un cheval, des cavaliers, des femmes et un homme a

turban et h grand mantean devant une porte fleurie, sous un

soleil ardent. Les seize autres planches ofFrent comme un resum^

de toutes les situations ou peuvent se rencontrer les heros des

romans du temps. On y voit un enlevement dans une ville en

flammes (4'' livrej une attaque a I'oree d'un bois par des bandits

masques (7'' livre), des scenes de combats [ly et 14' livres) et des

processions triomphales (16'' livre). Quelques details sontcurieux

ou traites avec originality, on pourrait dire avec une pointe de

romantisme, ainsi un pseudo-cambriolage dans un appartement

ou Ton « creut que c'estoit quelque voleur qui... vouloit tuer »

(6" livre), une Evasion k I'aide d'un parachute rudimentaire

(5'' livre), une scene de nuit au seuil d'un palais de la campagne

romaine (T' livre) et une autre en mer dans une barque eclairee

par des torches enfumees do'" livre).

Apr^s le luxe et I'art d^ploy^s dans les illustrations du

Polexandre et de L'Ariane, on s'attend a trouver mieux encore

dans le roman qui fut le grand succ^s du siecle apres L'Astree,

Le Grand Cxnis ( i). Mais si Chauveau, qui donna les dessins des

41 planches de cet ouvrage, a essay^ de rivaliser avec ses devan-

ciers, les graveurs Regnesson et surtout Boulanger n'en laissent

rien deviner. Les figures sont banales et ternes, et meme la plus

soignee, le portrait de M'"^ de Longueville plac6 en tete du pre-

mier des 10 volumes, laisse bien peu deviner le charm e radieux

du modele.

Les ^diteurs ne firent guere plus de frais pour la CUlie (2),

sauf en ce qui concerne le portrait de M"" de Longueville (le

livre lui est dedi^), portrait grave par Nanteuil d'apres une

peinture de Beaubrun. Que Fouquet fut indirectement le

(r) Paris, 1653, 3" edition, in-8 (Bibliotheque SainteGenevieve, Y' 3404).

(2) Paris, 1654-60, in-8. (Bibliotheque de I'Aisena), 13348 Hs).
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commanditaire de ce roman, que la societe decrite fut celle de

Vaux et de Saint-Mand6 (i), on ne s'en apercoit ni par la qualite

des gravures, ni par des allusions directes dans les lieux

figures ou dans les traits des personnages repr^sentes
;
tout y

est de pure convention. Une de ces planches (2) pourtant est

restee celebre, « La Carte du pays de Tendre >•> (liv. I, page 399),

mais c'est pour d'autres raisons que le merite artistique et il faut

regretter que la besogne de la tracer n'ait point incombe a Delia

Bella ou a Nicolas Cochin (3). Quels jolis details ils y auraient

ajoutes!

Pour les romans de moindre importance, comme par exemple

L'Almcrinde (4) de Malleville ou La Pretieiise{s) de I'Abbe de

Pure, on se contentait de .< faire peindre au devant du livre,

si le libraire voulait en faire la depense », soit rheroine, soit

une des scenes du texte. C'est Furetiere qui le raconte dans

son Roman Bourgeois (6). II jugeait la chose « aussi neces-

« saire que tant de figures, tant de combats, de temples et de

« navires, qui ne servent de rien qu'^ faire acheter plus cher

les livres », et cependant il ne voulait point « blasmer les

« images », car on dirait, precisait-il, que je voudrais reprendre

(i) Voir la these de U. V. Chatelaix, Le Surintendant Xicolai Fouquet, protecteur

des Lettres, des Arts et des Sciences, Paris, 1906, in-8 (chap. IV), Voir aussi Archives de

I'Art franfais, 1862 (p. 2 et 22).

(2) Les graveurs sont Boui.an(;er, Chauveau, R. Lochon. Le frontispice de la

2" partie porta la signature « Matheus fe. » et n'est par consequent quun dernier elat

d'une planche des environs de 1620.

(3) Voir les cartes des Campagnes de Flandre et d'Alleniagne dessinees et gravees

par ces artistes sur les plans de I'ingeiiieur Beaixieit, cartes dent les cuivres existent

encore a la Chalcographie du Louvre.

(4) Paris, 1646, in-8. (Bibliotheque de M. G. Reynier). Le frontispice, grave par

Van Lochom represente I'heroine ecrivant dans une chambre decoree de tapisseries.

(5) Paris, 1656, in-8 (Bibliotheque del'Arsenal 15321. R- L.) frontispice anonynie :

trois personnes causant aupres d'une alcove.

(6) Paris, 1666, in-8. Ce livre parut avec une gravure anonymc, joli tableau de

genre (Voir Bibliotheque du Baron James de Rothschild) qui pourrait etre intitule

« les visites bourgeoises ».
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« les plus beaux endroits de nos ouvrages modernes (i). »

Cette derniere phrase, sous la plume d'un ami de Molifere et

de Boileau, pourrait bien viser les publications, relativement

recentes alors, des deux grands pofemes epiques du temps :

L'Alaric (2) de Scudery et La Pitcellc (3) de Chapelain.

Les deux livres parurent a deux ans de distance, I'un en 1654

et I'autre en 1656. Tous deux etaient « superbement >•> illustres

et par les meilleurs maitres. Chacun contenait en outre deux

portraits de Nanteuil, celui de I'auteur et celui de la personne a

qui le poeme etait dedie, comme si Ton eut voulu pousser jusque

dans ce detail la similitude, sinon la rivalite des deux publications.

Les illustrations de L'Alaric comptent parmi les plus jolies

pages de I'cEuvre de Chauveau. C'est d'aprfes ses propres compo-

sitions qu'il les a gravees, condition particulierement favorable

pour qu'il ait pu donner toute la mesure de son talent. Le fron-

tispice represente la statue du « vainqueur des vainqueurs de la

terre » placee dans la niche d'une travee dorique
; a droite et a

gauche du socle sont enchain^s la puissance romaine et le Tibre

et la Louve ;
ce qui n'empeche pas que ce soit le costume des

vaincus que porte le triomphateur. Dans la planche du i" livre,

il y a un pen plus de recherche de couleur locale. Chauveau a

essaye de sortir de I'architecture italo-classique pour dessiner le

palais d'Alaric ; il n'a reussi a imaginer qu'un premier exemple de

ce gothique appele depuis style troubadour. Quant k

« L'ange a qui sont commis tous les peuples du Nord >>,

c'est un ange Gabriel dont la grace serait mieux de circonstance

dans une<.< Annonciation » que dans la mission de porter k un roi

barbare des ordres de vengeance.

(1) Voir FURETIERE, Lc Roman Bourgeois, reedition Jannet, Paris, 1878, 2 vol. in-8

(t. I,p, II).

(2) Paris, 1654, in-fol. (Bibliotheque Sainle-Genevieve Y 129^).

(3) Paris, 1656, in-foi. (Bibliotheque Sainte-Genevieve A. 213).
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An 2" livre, la scene choisie par I'artiste est la lutte d'Alaric

centre « un ours blanc comma neige » dans une foret, en pre-

sence de bucherons epouvantes. Le h^ros...

* S'avance a grands pas vers la beste en colcre ».

Sa vaillance, la terreur des assistants sont bien rendues. Cette

habilete a tradnire plastiquement un sentiment date de loin chez

les illustrateurs francais. Ce qui est plus nouveau et, a cette

epoque, plus particulier a Chauveau, c'est le soin du paysage et

r^tude de I'animal.Sans ^galerses emules hoUandais ou flamands,

Chauveau n'a pas du moins dessine un ours sans en avoir vu.

A la planche suivante, se dresse ce palais de « I'isle en-

chantee »

« Qui n'a point de semblable et n'en aura jamais »,

La description de Scudery justifie les railleries de Boi-

leau (i). La representation figuree est plus simple et de meilleur

gout. II y a moins de « festons » et moins d' « astragales ». Si

« L'ordre corinthien regne partout I'ouvrage ».

Chauveau a n6glige la « superbe facade » pour mettre sous les

yeux du lecteur, la cour avec ses « larges arcades », sa « galerie

a balustres » et sa fontaine de tritons et nereides qu'admire

Alaric « estonne ».

Le 4'' livre est orn^ d'une « marine ». Sous I'^gide d'un

« celeste pilote », de -< robustes rameurs » ^font «... bouillonner

la campagne sal6e ».

On ne sait si Chauveau avait vu la raer, mais il rend mieux le

mouvement des vagues que ne le d^crit Scudery qui pourtant

avait v6cu a Marseille.

'

(i) Voir Brunetiere, Hhhyire dc la LitUrntiire classique (Paris, in-8, t. 11, p. 236).
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L'artiste ajoute parfois an texte, on profile d'une indication

vague pour s'abandonner a sa fantaisie. An livre V, I'auteur

raconte que, dans

« L'ouverture d'un autre enfonce dans la roche »,

Alaric cause avec un « vieillard venerable » relegue dans ce

<.< charmant sejour », puisil passe a I'inventaire de la bibliotheque

du « Solitaire ^\ Chauveau, lui, detaille ce qui fait le charme du

site, la mousse, le feuillage, les pierres, un oiseau, des chevres

qui bondissent, un serpent qui siffle, et un petit lapin qui broute

« parmi le thym et la rosee ». La planche est presque aussi

fraiche qu'un vers de La Fontaine.

Ailleurs, c'est la note comique que ledessinateur force (comme

dans la caverne du « monarque d'Enfer ») (livre VI), a defaut

d'avoir su trouver le « crayon assez noir » que reclamait Scud^ry.

La gravure du livre VII repr^sente le combat dans les defiles

des Alpes, aux « Chemins scabreux » :

« L'un glisse
;
I'autre toinbe el cat autre s'accroche »,

tandis qu'^ I'arrifere-plan, les bandes d'Alaric fondent « comme un

torrent » sur les bataillons ennemis.

Au livre suivant, Alaric est aux portes de Rome dont

« Les remparts sont hordes de braves combattants ».

Puis, (livre IX) vient I'episode du combat entre la reine

Amalasonthe et 1' « amazone laponne »
; Chauveau a choisi le

moment oil

« L'invincible Alaric se jette entre leurs armes ».

Ces trois scenes ont de la vie, du mouyement; il y a des

details pittoresques comme ce char tire par

« Quatre cerfs a longs bois, qu'on appelle Rangiers ».



Pi.. X.X.KII.

ALARIC ET LE SOLIT.VIRE, dessin et gr.wuke de CHAUVEAU.

SCUDERY : Aldiii: (livrc V). — Iii-folio. Paris, 1654.

(BibliothOqiie Sainte-Genevieve. Y. 129-.)

Voir page 272.
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Mais tout ceci est simple transcription du texte. Au contraire,

a la planchc dn sac dc Ronic (livre X), alors que I'auteur, tont

occupy de inontrer les chutes des palais et des temples, des por-

tiques et des colonnes, et le « feu vengeur » qui « consume les

theatres », n'a point songe aux autres « miseres de la guerre »,

I'artiste a su reparer I'oubli et, devant le Colisee en flammes, il a

fait voir des cadavres, des enfants qui pleurent, des femmes qui

orient et des honimes qui mussacrent; et par la son oeuvre offre

a la fois plus de verite et moins de fadeur que les vers de Scudery.

Les illustrations deZ« /^«ce//^de Chapelain furent demandees

a deux artistes, alors encore dans tout I'eclat de leur talent et de

leur renommee, Claude Vignon et Abraham Bosse. La gravure

est sans contredit meilleure que celle des planches de VA/aric,

le dessin meme est plus ferme et parfois plus sur; cependant,

I'oeuvre est plus lourde et n'a pas autant de charme et de frai-

cheur. Ce qui fait I'interet de ces figures, c'est qu'elles se

rattachent indirectement a la peinture d'histoire.

Ce n'est pas la premiere fois qu'il s'agissait au xvii" siecle

d'illustrer un livre ecrit a la gloire de la « bonne Lorraine ».

A Orleans, en 1606 et 161 1 (i), a Pont-i-Mousson en 1612 (2),

k Paris, en 1613 (3) et a Lyon en 1619 (4) avaient paru soit des

recits du sihge d'Orleans, soit une histoire de I'heroi'ne. Ces livres

etaient ornes de repliques diverses soit sur cuivre, soit sur bois,

de deux portraits grav6s par Leonard Gaultier, 011 Jeanne d'Arc

figurait sur I'un en pied, sur I'autre a cheval, avec le meme

(1) /7is/oire el Diacours au 7<rav du sirge qui ful mis iin;inl !,i ville d'OrUtins...., Orleans.

1606, in-12. (Bibliotheque du Karon James l)E Rothschild) ; Id. 1611 (Bibliothequc du

Ministere de la Guerre A. 2. b. 76).

(2) HoRDAL, Heroiiur yohiliisimtr Joanna' Dare... IliUoria, I'ont-ii-Mousson , 1612,

in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut X 132 A).

(3) Recueil de plusieun inscriptions pour les slalues du Roy Charles VII et de la Pucelle,

d'Orl''ai% qui so'ii Hevres... sur Ic fia-it dc la Tilk d' Orlians.dvs Van 14^^.... Paris, 1613, in-4.

(4) Edition ie \' Iltsfjirc et Discours au <<ray du sirgc..., T.yon, I'nii, in-i 2. fij;. hois.

18
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costume Renaissance et le meme chapeau a plumes que sur la

peinture faite a Orleans en 1581 (i).

Dans La Piicelle de Chapelain, Vignon a adopte pour I'h^-

roine un type a visage plus allonge, inspire un peu par la vieille

statue d'Orleans, un peu par sa fantaisie, mais il lui a conserve

des allures bourgeoises jusque sous un accoutrement de bergere

(livre I). C'est un trait a noter que les artistes du xvir siecle n'ont

jamais congu Jeanne d'Arc comme une simple paysanne.

Vignon, d'ailleurs, a suivi le recit de Chapelain. La planche

qui precede le !" livre est I'interpretation fidfele de ces vers :

« Et Charles pour sortir se levoit tristemenl

« Quand il voit, vers la porte un mobile nuage

«

« Le nuage en son sein

« Luy montre une Bergere ou plus tost une Reyne,

«

« Elle a le front modeste et son severe aspect

« Du moins respectueux attire le respect » (F, p. 52).

Les autres gravures du livre (2) ne presentent pas toutes une

correspondance aussi ^troite entre le te.xte et I'image. Au
livre IV, par exemple, on constate que les artistes ont fondu en

une seule deux descriptions diverses. Au premier plan, I'heroine

se rencontre avec Dunois sur les « murs delivres » d'Orleans :

« Aux amies, luy dit-elle, achevons notre ouvrage >> (IV, p. 158).

Mais dans le lointain, les abords de la Loire se dessinent pa-

reils a

« la fertile pkiine

« Oil les flots de I'Yonne enflent ceux de la Seine.

(i) Voir Marius Sepet, L'Hiitoire dc Jeanne d'Arc d'apres les documents originaux ct

les (Euvrcs d'Art du AT'" an XIX' siecle, Paris et Orleans, IQ07, in-fol. (planche 44).

(2) II y en a 13; le frontispice et une figure en tete de chacun des douze livres qui

seuls parurent au xvii" siecle.
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« Une (ipaisse foret d'arbres hauts et serres

« Couvre un sterile fonds de sables alteres.

« De cerfs et de chevreuls niille trouppes sauvages

« Habitent de ses forts les verdoyans otnbrages (IV, p. 13;).

II ne semble pas qu'en composant les illustrations de La
Piicelle Vignon ait eu soiici de la couleur locale. Si, a la rigueur,
on pent reconnaitre Paris, Orleans, Compiegne, h. certains clo-

chers caracteristiques, rien dans la planche du sacre (livre VIII)
ne rappelle la plus royale des cathedrales gothiques ; k Bourges,
cast dans un palais Louis XIII que Charles VII tient sa cour
(livre I), et quant au chateau des princes angevins « aux champs
bretons », (livre V), on le croirait edifie par Mansart.

II n'y a pas davantage recherche de la verite historique dans
les types du roi, de Dunois, d'Agnfes Sorel, dont pourtant il

existait des portraits traditionnels. D'autre part, rien ne permet
de supposer que le dessinateur ait donne aux heros de La Pu-
celle les traits de personnes de son entourage. Les physionomies
sont trop peu diversifiees et trop peu caracterisees pour auto-
riser cette hypoth^se. Tout est bien fiction et rien que fiction

dans ces figures.

Les representations de la realite. — La recherche de la cou-
leur locale et de la v^rit^ historique n'^tait pas cependant une
preoccupation etrangere aux artistes de I'dpoque. En 1649,
Bosse(i

)
demandait qu'on ne se servit point d'un module anglais

pour representer un Espagnol ; il conseillait de tenir compte des
vfitements, terres, lieux, ustensiles et de lire les « bons livres qui
traitent de ces choses », pour arriver a « representer le vray ».

Mais deja les auteurs avaient devanc^ les artist.es. Le public avait
du manifester des preferences en faveur des images exactes et

(l) BossE, Des sentmients sur la distinction des manieres divcrses de fieinture, dcssein et
graveure... Paris, in-12 (p. 92, 93, 94).
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fideles oil teniies pour telles. Meme a propos de creatures legen-

daires comme « les femmes illustres » de Mile de Scudery (i),le

titre proinettait <.< les v.^ritables portraits..., tirez des medailles

antiques >^. Les historiens n'avaient neglig^ ni cette chance de

succes, ni ce complement tout indique de leur documentation.

A en juger par le nombre des editions, \ Histoire de France de

J. de Serres, « avec les effigies des roys depuis Pharamond » (2),

avait et^ tres populaire au commencement du xvii'' siecle. Ces

types dont les reproductions se trouvent peut-etre encore dans des

livres d'aujourd'hui, ne correspondaient pour la plupart a aucune

espfece de realite. En 1627, Dupleix se garda de les reproduire

dans son Histoire Generale de France (3) et Mezerav, en 1643,

orna la sienne d'illustrations nouvelles (4). Ces dernieres figures,

« portraits au naturel des Rovs, des Reynes et des Dauphins »,

^taient dites « tirez de leurs Chartes, Effigies et autres anciens

« originaux, ou de leurs veritables copies conservees dans les plus

« curieux cabinets del'Europe. Le tout embellyd'un recueil n^ces-

« saire des medailles qui ont ete fabriquees sous chaque Regne. >^

Cette methode est precisement celle qu'on a suivie depuis

pour illustrer toutes les Histoires de France ou d'autres pays.

Le nom de Mezeray (5) et sa longue autorite suffiraient pour

garantir que les editeurs de 1643 ont du se conformer au pro-

gramme trace, avec tout le soin que comportaient leurs movens

d'information. Mais il y a mieux. La preface contient ces lignes

instructives :

(i) Paris, 1&44, in-4 (BibliothC-que Sainte-(ienevieve).

(2) Pari<, 1593, 1600, 1603, 1605, 1617, 1631.... i6fio.

(3) Paris, 1627, iii-fol. (Bihliotheque de I'lnstitut, X, 15). Froiitispice et portrait

de I'auteur.

(4) Histoire de France depuis F.iramond... Paris, 1643-1651, 3 vol. in-fol. (Bihlio-

theque de I'lnstitut, X, 22.)

(5) Mezerai «capitaine des Histoires « dit FrRETiERE ^< ne se laissait point toucher

au.\ pensions des grands pour desobliger la Verite, belle Dame dont il etait tres amou-

reu.x ». Histoire alUgorique. Paris, 1658, in-12 (p. 83).



L'lLLUSTRATTOX PROFANE. 277

« C'est le sieur R^my Capitain qui, pour servir sa patrie et

« acquerir de I'honneur... a ose entreprendre de faire les frais

« incrovables des tailles-douces de cet ouvrage... Pour les

« medailles, il en a deja paru la phipart dans la France metal-

« lique... Pour les portraits, ils ne sont pas de ceux que Ton void

« d'ordinaire dans les autres livres, ils n'ont pas est^ bastis par le

« caprice d'un graveur, qui les ait supposez pour amuser les

« ignorans; ils sont si v^ritables et tirez sur de si bons originaux,

« qu'affin que les plus incredules les puisse justifier, on v a

« marque exprt's les lieux d'ou on les a pris. y>

Et non seulement, en efiet, la provenance des effigies est

indiquee pour tons les personnages anterieurs a Louis XI, niais

encore, quand il n'y a pas eu moyen de remonter a quelque

source historique, on a prefere I'abstention au mensonge.

D'autre part, les planches de la France Metallique avaient ^t^

gravees par Jacques de Bie d'apres des « sceaux, medailles » et

tres probablement sous la direction de Peiresc(i), c'est-a-dire

d'un coUectionneur ^claire et competent.

C'est I'ensemble de toutes ces circonstances qui, bien plus

que la valeur intrinseque des gravures(2), fait* I'interet des

illustrations de XHistoire, de Mezeray. Ce livre parait avoir con-

tribue a developper chez les lecteurs francais du xvii'' sifecle, le

gout des images historiques. Tandis que L'Histoire de Louis XI,

de Matthieu, editee en 161 1 (3), ne contient que deux petites

esquisses de I'Entrevue de Peronne et de la Bataille de Mont-

Iherv au bas d'un beau frontispice de Fornazeris, tandis que

(i) Voir Correspomlance de Peiresc. Paris, 1898, in-4, t. VII (p. 627). Lettre du

31 juillet 1632, adressee a Jacques de Bie.

(2) Les portraits ne sont pas signes. Le t. I est precede d'un frontispice de Claude

ViGNOX, grave par Rousselet, assez original, et de deu.x planches de Daret. En tete

du t. II est reproduit le frontispice de V Histoire de Louis AY, par M.«iTTHlEi'. Le t. Ill,

paru sous la Fronde, n'a pas de frontispice.

(3) Paris, in-fol. (Ribliotheque de I'lnstitut, X. 85.)
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L'Histoire de Bayard de Godefroy(i) ne renferme qii'un

portrait, ce sont aii contraire de veritables tableaux d'histoire

que les planches qui ornent trois ouvrages publies de 1647 h. 1648.

Le premier est intitule Les Memorables Joitriiecs des Fran-

cais oil sont descrites leurs grandes batailles et Iciirs signaUes

victoires (2). Sur 46 journees cities, neuf, celles de « Tolbiac,

Soissons, Narbonne, Fontenay, Massore, Furnes, Cassel, Patay et

Rocroy », sont precedees dune gravure de Nicolas Cochin,

pleine de mouvement et traitee a la fagon de Callot. L'artiste

s'est efforce de varier un peu les armures et les casques, cepen-

dant toutes les batailles ont un caractfere nettement xvir siecle.

Jacques Boulanger est loin d'avoir egal^ N. Cochin en

dessinant et gravant les illustrations de la nouvelle edition de

XInventaire de J. de Serres(3) ; mais, dans ces figures, probable-

ment commandees en vue de soutenir la concurrence du livre

de Mdzerayj on trouve toute I'Histoire de France raise en

tableaux, depuis le meurtre des enfants de Clodomir et la pro-

menade des Rois Faineants jusqu'a I'avenement de Louis XIV.

Les images du Vray Theatre d'Honncur et de Chevalerie,

de Vulson de La Colombiere (4), sont plus interessantes encore,

t'ant par leur importance que par la nature des sujets trait^s.

C'est I'histoire d'une institution. Presque tons les illustrateurs du

temps ont travaille a I'orner (5J : Chauveau, Nanteuil, Regnesson,

(i) Paris, in-4, 1616 (Bibliotheque du Ministere de la Guerre, A. 2 h. 42).

(2) Par le Pere Girard de la Compasnie de Jesus. Paris, 1647, in-4 (Bibliotheque

de rinstitut, X, 703).

(3) Paris, 1648, 2 vol. in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, X, 24.)

(4) Paris, 1648, in-fol. 2 vol. (Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats.)

(5) 11 est tres possible que la publication ait ete faite au.K frais et a I'instigation de

la Coinpagnie du Saint-Sacrement qui menait alors une campagne particulierement

active centre le duel et les duellistes. La 2« partie iest dediee ii lun des prirlcipaux

chefs de cette Compagnie, le marechal de La Meilleraie ; I'auteur exprinie I'espoir

que le marechal « pourra obliger Sa MaJBste 'A vouloir abolir la funeste coutUme ^> et

il soutient que Tepee d'un gentilhomme ne doit servlr que <^ pour la destruction des

ennemis de la Foi Chrestienne ».



Pi.. XX.XIII.

Che^^lEAH Hena.V1,T liwrSamc^T lacqucj- an lii^ow A'j K .TP.Icfutfhti a-Umag,

.A,n-rPn,.,l.-:.-JuJlay S'RapluuL, Ct O. JAng II garJu^ l,..„ Hrn.,.,ll rx.;,r:„_

LA B.VTAILLE UE ROCROY, gu-Wtrk i.k N1C0L.\S COCHIX
Le p. Gir.\rd : Les MhiioiaUes Jouriiec^. — In-.). Paris, 1647.

(Bibliotlicqiie de I'lnstitiit. X. 703.)

Voir page 278.
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Morin, Lasne, Lochon. L'une des planches prt5sente, en six

mddaillons distincts, les ceremonies de I'armement d'un cheva-

lier; puis viennent des scenes de tournoi et leurs p^rip^ties

diverses, un carrousel, une joute, le combat du chien de Mon-

targis, le duel de la Chateigneraie et de Jarnac, un autre duel

au bord d'une riviere dans un joli paysage, et enfin la degrada-

tion d'un chevalier. Les artistes out fait effort pour se docu-

menter; la gravure du chien de Montargis est faite d'apr^s un

bas-relief du chateau de ce nom, et les scenes de chevalerie

sont assez vraipemblables pour qu'on les ait reproduites dans un

recueil de gravures sur le Moyen-Age, tout recemment public (i).

Quel que fut leur gout pour ces evocations du passe, les gens

du xvir siede appreciaient encore davantage les representations

de la vie de leur temps. II y a un volume intitule Histoire du

Regne de Louis le Grand par les Medailles (2); on pourrait

aussi bien publier I'histoire du xvii'" si^cle par les figures de

livres.

Du fait que, sur un frontispice (3), on voit se profiler, derriere

un temple i la gloire d'Henri IV, certaine ligne de montagnes,

on saurait que ce monarque est n^ au pied des Pyrenees. Par ce

qu'on trouve son portrait parmi des planches d'arcs de triomphe

et de « tours de I'Epithalame » dans le livre de I'entree d'une

reine a Avignon en 1601 (4), on serait instruit des victoires de

ce prince, de sa reconciliation avec I'Eglise, de son mariage. Et

le jeu pourrait continuer.

II vaut mieux chercher, dans les illustrations du temps, ce

(1) Voir Armand Dayot, /.' nioycit d^e. Paris, 1912, in-4 obi.

(2) S. 1. n. d. (Paris, 1689) (Bibliotlieque de la Societe de I'Histoire du protestaii-

tisme frangais, n° 1787, R.).

(3) Tableaux de /tlalte peintiire ties deux P/iiloslrales. Paris, 1614, iii-lol. FrOiitispice

de Jaspar IsAc.

(4) LabyritUhe roval de CHercttle GiiuMs... Aviifiion, I'loi, In-rill. (liiblitiUiPqlic de

I'lnstituf, X, 342), 14 grav. atidHVmeS.
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que les artistes ont vu de la r^alite et comment ils Font inter-

pr6t^e ou not^e.

Les ordonnances royaux sur le Faict et jurisdiction de La
Prevoste des Marchands et Eschevinage de la Ville de Paris,

de 1605, reproduisent la gravure de Thomas de Leu placee dans

r^dition de 1595 (i) qui niontre une reception des Echevins par

Henri IV. D'autres livres du xvii" si^cle font assister a une scene

semblable en 1629, 1644 et 1660. La comparaison s'impose. On
pent aussi rapprocher ces planches non pas du tableau de Phi-

lippe de Champaigne dans la salle La Caze, 011 figurent les seuls

Echevins, mais d'un dessin signe « Ludovic* Bobrun Inv. 1620 »

qui se trouve a la Bibliotheque de I'lnstitut (2). Dans le livre

de 1605, les repr6sentants de Paris sont debout, et, sur leurs

visages de vieux Ligueurs, perce encore comme une sourde ran-

cune contra le roi de Navarre. Dans le dessin de 1620, les

echevins sont ^ genoux devant le roi, dans une salle du Louvre.

La posture est tres humble ; cependant, les physionomies ne sont

pas en disaccord avec le langage tenu par le Tiers aux Etats

de 1 614. La scene change et se complique dans la composition

de Bosse placee en tete des Eloges et Discoiirs sur la trioin-

phante reception dii Roy en sa Ville de Paris, apres la reduc-

tion de La Rochelle (3). Les echevins, toujours a genoux, sont

gros, gras, et leur mine de gens bien nourris contraste avec

un air effare et presque tremblant. Le roi est assis sous un dais.

II semble ennuye, sournois, mechant. Ce qu'il pouvait y avoir

des Medicis dans sa physionomie est plus accentue que les traits

(1) Paris, in-fol. Voir Robert Dumesnil, t. X (p. 29) et t. XI (p. 126), et Biblio-

theque de I'lnstitut, L. 231 c.

(2) In-fol. N. 56 c (fol. 37 et 15). Le nom des Echevins peut etre connu par leurs

armoiries.

(3) Paris, 1629, in-fol. (Bibliotheque d'Art et d'Archeologie). II y a dans la Collec-

tion Hennin un exemplaire du frontispice avec les noms des echevins en exercice, a la

date de la reception, 23 decembre 1628 (t. XXV, n° 2165).
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RECEPTION DES ECHEVINS, gravure de CL. MELLAN
Ordonnances Rny.iux. — In-folio. Paris, 1644.

(Bibliotheque Sainte-Genevieve. F*72, reserve.)

Voir page 281.
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classiques des Bourbons. Autour de lui, debout, s'empresse une

noblesse empanachee, k lair martial et lier. Le Cardinal est

absent, mais par les ouvertures des fenStres on voit detiler les

troupes et pointer les canons du si^ge de La Rochelle. Sans que

rien ne la precise, une intention ironique plane sur toute cette

page. L'artiste ^tait de la religion des vaincus : il a su le laisser

entendre.

Rien de plus different de cette reception d't^chevins que celle

qu'a grav^e Mellan, pour Ze.? Ordonnances Royaux (i) de 1644.

Sur ce frontispice ne figurent que le jeune roi, Anne d'Autriche

et les representants de la Ville de Paris. L'enfant est assis sur les

genoux de sa m^re, il sourit k. tout et i tous et a deja cette grace

qui le fera tant aimer. Sa tete charmante illumine toute la sc^ne.

L'attitude des echevins est celle d'un profond respect ; mais, si

I'expression de leurs visages traduit bien leurs pens^es, ils se

jugent les meilleurs defenseurs de cette veuve et de cet orphelin.

A la reception de 1660 (2), tout est change encore. Le roi

est grave, serieux, tout preoccupe de ses fonctions. C'est sans

morgue ni indifference qu'il regoit un exemplaire de la relation

de son Entree triotnphalc dans la capitale, livre qui est pr^cis^-

ment orne de cette gravure de Chauveau. Les hommes du Tiers

sont toujours k genoux — ils le seront jusqu'en 1789 — , mais il

n'y a plus d'humilite dans cette posture ; on sent qu'ils ont cons-

cience de leur valeur, de leur role dans le Gouvernement. Pour

un pen, ils feraient les importants. Quant a la Noblesse, elle est

debout, brillante et paree autour du trone, mais d<§jci reduite au

role de figurant.

(i) Paris, 1644, in-fol. (Musee de la Bibliotheque de I'Ordre des Avocats). La

planche est anonyme; mais on ne pent hesiter sur le nom du graveur.

(2) VEntree triomphale de Leurs Majestes LouisXIV... el Maric-ThirHc d'Autriche...

dans la ville de Paris, capitale de leurs royaumes, au retour de la signature de la paix f(ene-

ralle et de leur heureux mariage. Enrichie de plusieurs ligiires... Paris, 1662, in-fol

(Bibliotheque d'Art et d'Archeologie.) ,
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Ainsi, ces trois frontispices de Bosse, Mellan et Chauveau

ofFrent, en un raccourci pittoresque, quelques traits des trans-

formations sociales dans la France de la premiere partie du

XVII'' sifecle. D'autres figures de livres donnent les details, les

6v6nements, les impressions :

C'est le petit Louis XIII recitant le catechisme a ses

parents (i).

C'est « le soldat francois » tirant I'epee et chantant :

« La guerre est ma patrie » (2).

C'est son emotion a la mort d' Henri IV (3) ; c'est son modeste

logement (4) ; ce sont ses uniformes, ses armes, ses manoeuvres

comme picquier, mousquetaire ou artificier (5).

Puis viennent le Sacre de Louis XIII, grav6 par Firens d'apres

Quesnel (6), le carrousel de la Place Royale en 161 2
1
7 1 et, a d^faut

d'image des Etats de 1614 (8), celle de la Reunion des Notables

en 161 7 dans la planche du polonais Ziarnko qui accompagne

r Ordre veritable dc fAsseniblce faicte en la villc de Rouen 19).

(i) Le Pere Rkheome de la Compagnie de Jesus, CiiUcJnsinc royal..': Lyon, 1607.

(2) L'HoSTAL, Le soldat francoh, s. d. (1604), in-12 (Bibliotlieque du Ministere de

la Guerre, A. i. ni. 228).

(3) Li-s /armes et regrets du soldat franfois sur le trespas de Heiirx le Grand. Paris,

s. d. (161 1), in-8 (Bibliotheque du ^Ministere de la Guerre, A. 2, b, 58).

(4) Id.

(5) Praissac, Les discoiirs et ijiieslioiis militaires. Paris, 1617, in-12, Bois (Exem-

plaire de 163S a la Bibliotheque du Ministere de la Guerre, A. i. m. 14) et Malthis,

Pratique de la Gucrie. Paris, 1646, in-S (Bibliotheque du Ministere de la Guerre,

A. I. m. 14). Fig. de Jacques Picart.

(6) Voir De la Roque, Les Masons des aiiiies de la Koyale MaisOJi de Bourbon..

Paris, 1626, in-4, planche pliee (Bibliotheque de I'lnstitut, Y, 320 H).

(7) Voir VuLSON DE LA COLOMDIERE, Le vrav theatre d'honnenr... Paris, 1648,

in-fol. (i"'' volume, pi. 6, p. 361.)

(8) Cette gravure e.^tiste jiourtant. II v en a uii e.xemplaire dans la collection

Hennin.

(9) Paris, in-8. 1629 (Repertoire de la librairie Morgand de 1893). La phinche est

reprodtiite dans X Histoire de France de BoRDiEK et Charton (t. II. p. 1S9).



tj





l.ILLUSTRATIOX PROFANE. jSi

Ensiiite, les illustrateurs s'occupent de \Instruction du Rox
en I'excrcicc de nionter a cheval \i]. Le livre de Pluvinel qui

porte ce titre, est « enrichy de grandes figures en taille-douce

c( repr^sentant les vraves et naifves actions des hommes et des

« chevaux en tons les Airs et Maneiges, Courses de Bague,

« Rompue en lice au quintan et combattue a I'Espee, ensemble

« les figures des Brides les plus necessaires k cet usage ».

Ces planches, au nombre de 60 environ (2), sont « desseignees

et gravies » par Crispin de Passe le Jeune, a I'exception de

la \2'' et du portrait de Pluvinel, qui sont sign^es <.< Simon Pas-

saeus sculpsit >•>. Avec un faire un pen different, les deux freres

sont I'un et I'autre des artistes de grand talent. La publication est

I'une des plus importantes de I'epoque, tant au point de vue de la

valeur des illustrations que de I'exactitude des peintures. II ne

faut pas y chercher I'esprit, la verve, I'eclat, ce ne sont pas, en

general, choses a demander ci des Flamands, mais on y trouve

leur plus precieuse qualite : I'habilet^ a representer la reality,

dussent-ils pourne rien y ajouter n'en montrer que le prosaisme.

C'est ce qui fait le grand interet de ces scenes d'exercices de

manege. A I'arriere-plan ou comme cadre, on apergoit des coins

du Paris de 1620, la Galerie du Louvre, le Jardin des ^"uileries,

la Grande Ecurie (3), et ce qu'on en pent reconnaitre encore,

temoigne de la verite de I'ensemble. Les personnages sont le roi,

son maitre d'^quitation, et les seigneurs de sa cour, Guise,

Chevreuse, Montmorencv, Vendome. Louis XIII est un gros

(i) Paris, in-fol. 1623 (Voii- ii la BibliotliC-que de I'Aiseiial. un exemphiire de

I'edition de 1625, n° 11750). Pour les editions successives, voir Franken, L'a'urn-

f;iin'i'e des Van de Passe (p. 279).

(2) L'e.Kemplaire de i'Arsenal en renlerme 60 ; Frankkn en signale 69, sans compter

le titre et les portraits.

(3) Dans I'edition de Francfort en 1628, les planches ont ete copiees par Mkki.w
qiii a ajoute de pbtits paysages pai'isit-lls drtiiS li?s loiilialtis (Nbte du ciltalOgue de la

vente Destaiileir en 1S91).
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lourdaud dont I'air heb^t6 contraste avec le sourire malicieux de

Pluvinel, la finesse de Souvre, I'el^gance de M. le Grand, la

fiert6 de M. le Prince et la mine eveill^e des petits pages de

I'ecurie. Les costumes, les jeux, les Etudes de cette soci^t^ sont

peints « au natural >^ comme on disait alors, et il n'est pas

jusqu'aux chevaux qui ne soienl savamment dessin^s et non

faits tons sur le meme patron, comme en beaucoup d'autres

livres.

A cote de ce grand in-folio, le livre de la Serre Les Amours

dn Roy et de la Reyne... on I'Histoire iiiora/e de France sonbs

le regne de Louis le J^uste et Anne dAutriche (i), fait bien

modeste figure en son format in-4. Les gra\-ures en sont tout

aussi interessantes, et seraient des plus precieuses s'il y avait

moyen de determiner quelle part de realite se mele aux fantaisies

des artistes Rabel, Lasne, Charles David, Montcornet, J. Picart

et Van Lochom. Les physionomies des souverains sont recon-

naissables, mais est-ce au Louvre qu'ont ^t^ pris ce vestibule

orne des statues de Junon et de Jupiter, cette salle de danse

eclair^e par des lustres et cette chambre royale tendue d'une

tapisserie a sujet mythologique 1 ApoUon et Daphne) et d^cor^e

d'un lit a panaches et balustrade Planches i, 22 et 24)? Est-ce

Compifegne, ainsi que le veut le texte, cette ville pittoresque

autour de laquelle la reine se promene en carrosse (pi. 23)?

Et quel est ce palais precede de cours et entoure de jardins

ou Ton donne des jeux champetres (pi. 12)? Trop de divinites,

de chars ail6s, de festins chez Pluton ou chez Neptune, se

melent aux details exacts pour qu'on puisse s'y reconnaitre. Tou-

tefois, une de ces gravures au moins doit correspondre a une

image assez fidele de la realite, puisque, sur cette planche qui

represente Louis XIII siegeant en son Parlement, on distingue

(i) Paris, 1625, in-4 (Bibliotheque Nationale, 704 L, 36 b.)- H >' a iin cxemplaire \\

vignettes gouachees a la Bibliotheque Mazarine, n" 906.
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sur le mur de droite le tableau de la Crucifixion qui ornait alors

le Palais de la Cite et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. De

plus, I'auteur du livre etait historiographe de France, c'est un

argument en faveur de I'interet documentaire des illustra-

tions (I ).

La meme remarque s'applique aux figures d'un autre ouvrage

de ce meme La Serre, Le Brevihe des Courtisans {2). La valeur

artistique de ces vignettes, gravies par Montcornet, un praticien

plutotqu'un artiste, est nulla; maison y voitl'echafaud oil Chalais

precede Montmorency et Cinq-Mars et Ton y relive un curieux

detail de moeurs : a la date de 1630, le monde de la Cour assiste

k un concert, assis par terre comme au temps de Henri IL

11 n'v a qu'a signaler en passant une eau-forte d'un livre de

Vulson de La Colombi^re De l' Office des Roys d'Armes... (3)

qui montre le heraut Montjoie Saint-Denis conduisant le convoi

de Louis XIII, ou encore ce frontispice de 1649 (4) qui represente

Charles I'' k genoux, la couronne d'epines a la main.

II faut s'arreter plus longtemps sur Les Triomphes dc Louis

le Juste de Valdor (5). Cet ouvrage qui fut certainement la publi-

cation historique illustr^e la plus importante parmi toutes celles

(i) Le luimero du Jouinal ilcs DebaU du - avril 1912 contient uiie lettie de

M. Geoiges Pelissier qui signale rinterct des illustrations de ce livre de La Serre.

(2) Paris, 1630, in-i2 (Bibliotheque de I'lnstitut 0-639). Les planches, au noinbre de

sept, .correspondent a Prime, Tierce ...Vepres et Complies. On y voit opposer les sout-

frances du Christ et son humilite a la vie de jouissance des courtisans et a I'orgueil

qu'ils gardent jusque sur I'echafaud.

(3) Paris. 1645, in-4 (Bibliothcque de I'lnstitut, Y. 303). La planche est anonymo,

mais ne pent guere etre attribuee qu'a Bella Bella.

(4). Voir BIKQX B.AilLMKH, Le portrait du Roy de la Grand' Bretagne. Fait de sa

propre main diirant sa solitude et ses soujf'rances, Rouen, 3'^ edition 1649, in-4 (Biblio-

theque Nationale, Nc 850 B). Ce livre est orne d'une planche signee« Rawlins fecit >>,

inspiree par celle de I'edition anglaise (Bibl. Nationale Nc. 848. A) qui est signee

<.^ Guill. Marshall sculpsit ^>. Line copie de ces gravures, faite en contre-partie et a la

fois simplifiee et dramatisee, parut dans Les Mi-moires du feu Roy de la Grand'Bretagne,

Paris, 1649, in-4 (Bibliotheque Nationale Nc. 389).

(5) Paris, 1649, in-fol. (Cabinet des Estampes, le. 5).
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qui parurent entre i6oo et 1660, contient cent cinquante-quatre

gravures. On a vu, par la lettre de Valdor reproduite dans un des

chapitres pr^c^dents (i) qu'il s'agit dune entreprise quasi-offi-

cielle, bien que lelivre n'ait point ete edit6 par I'lmprimerie

Royale. On y trouve ler^sumd de toutesles guerres et conquetes

de la France depuis les combats du « Pont de S6 » jusqua la

prise de Perpignan, avec les cartes des pays occupes, les plans

on les vues des villes conquises et les portraits des generaux.

Les illustrations sont de valeurs inegales. Dans les pages

preliminaires, Valdor dit qu'il a « apporte tous les soins et la

diligence possible », n'ayant pas « manque de visiter a I'etranger

les Galleries Curieuses », et, en meme temps, il s'excuse des

d^fauts de son oeuvre en rappelant qu'il n'est pas ne Frangais.

Valdor etait originaire de Li6ge. Ses planches n'ont pourtant rien

des estampes flamandes caracteristiques. Qui ne saurait que le

dessinateur vivait sous Louis XIII, pourrait aussi bien les attribuer

— quelque etrange que put paraitre le rapprochement — k un

elbve de David. C'est d^ja le style de cette ecole. La gravure

m^me a la lourdeur qu'aura celle des burinistes du Premier

Empire, ce qui n'a pas empech^ Scudery et Furetiere de pro-

clamer, dans des sonnets publics en tete du livre, que Valdor

egalait Apelle et Phidias.

Valdor a eu des coUaborateurs. Delia Bella a sign6 les deli-

cieux rinceaux des tetes de page des Triomphcs de Louis le

^iiste. II a tres probablement grave le paysage montagneux qui

sert de cadre a une pyramide a la gloire de Louis XIII, comme

les fonds et les details de la planche en I'honneur des manes de

06 roi ; et peut-etre encore faut-il lui attribuer deux des scenes

de combat (2).

II n'est pas impossible non plus qu'une partie des portraits

(i). Voir ci-dessus (p. 40).

(2). Voir A. DE Vesme, Le PeuUre-Graveur Italien... 1906, in-4 (p. 250 et 259).
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soient dus a Pierre Daret (i). Enfin, il y a, dans I'ouvrage de

Valdor, line peinture « des affreu.x et espouvantables effects de

la guerre >> qui est grav6e par Gabriel Ladame d'une fa^on si

romantique que, pour retrouver une aussi tragique evocation, il

faudra attendre le « Massacre de Scio ».

C'est dans une Edition d'un petit livre populaire : Les Qua-

trains des Sieiirs de Pybrac, Faure et Mathieu (2) que le gra-

veur Brebiette a consigne, pour ainsi dire, les debuts de

Louis XIV. On y voit le royal enfant, encore en robe, faire ses

premiers pas,devant ses parents. En 1643, uue planche de Daret,

en tete de LHistoire de Mezeray, montre le petit souverain en

bonnet, donnant ses premieres audiences entre sa mfere et son

jeune fr^re. II n'est pas jusqu'au souvenir de ses premieres ver-

sions latines que ne rappellent des figures de livres. « La Guerre

des Sia'sses, traduite de Jules Cesar, par Louis XTV Dieudonne,

roy de France et de Navarre (3) » parut en 1651. Cette publi-

cation, ornee seulement de quatre planches fort ordinaires dont

I'une est sign6e « N. Cochin scul. », se classe parmi les moins

somptueuses de celles qui sortirent des presses du Louvre. On

n'a pas meme fait dessiner des fleurons nouveaux. Mais le livre

offre TinterSt de prouver que, contrairement h certaines opinions,

I'auteur appril le latin.

La Fronde ne semble pas avoir laiss^ de traces dans les

illustrations du temps, en dehors bien entendu des bois des pla-

cards qui circulerent alors dans Paris. Sans doute, le regime du

livre s'y opposa : la censure n'aurait pas tolere une figure revo-

lutionnaire et les editeurs y auraient couru trop de risques.

(i) Ouelques-uns de ces portraits ont la meme touche que ceux qui figurent dans

le recueil publie par Daret en 1652, sous le titre Tableaux histoiiqucs oil soiit gravez les

il/usliesfraitfois cteUiangey^ de I'un et Vautre sexe remariiuables par leur naissance et leur

fortune.. Paris, 1652, m-4 (Bibliotheque nationale G, 1066).

(2) Paris, 1640, in-8 (Bibliotheque Sainte-Genevieve V 1147 reserve).

(3) Paris, in-fol. (Voir Hibliotheque Nationale J. 649. Reserve).
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Avant la paix des Pvrendes et le manage du roi, le seul eve-

nement historique de sa majorite qui se soit refl6t6 dans des

figures delivres, est le sacre a Reims, le 7 juin 1654. Une relation

de la ceremonie fut publiee I'annde suivante, avec trois gravures

de Jean Le Pautre (i). Les dessins avaient et6 donnes par un

ingenieur du roi, le chevalier Henri Avice (2).

« Ce m'auroit este, dit-il, une consolation extreme dans mes

blessures, si elles m'avaient permis de les graver avec la mesme
facilite que je les ay d^signdes ; mais cette blessure que j'av

receue a la main droite m'a oblige de me decharger de cette

peine sur la dextdritd d'un homme du mestier, qui a la verity v a

rdussi au dela de mon attente... y>

L'un de ces dessins existe au Cabinet des Estamoes, et M. de

Montaiglon, dans une note des Archives de I'Art Franqais (3),

y reconnait la manifere d'Israel Silvestre avec une « pointe de

maladresse ». Ceci n'a rien d'^tonnant dans un dessin fait de la

main gauche par un homme qui n'dtait pas gaucher. Le graveur

Lepautre a su ajouter ce qui manquait. Les trois planches sont,

a tous les points de vue, tres superieures a celle de Firens pour

le sacre de Louis XIIL De plus, le decor gothique est ici compris

et traduit dans toute sa magnificence.

L'ouvrage de 'LQiCdXoi^x&x , Douze tableaux du Roy {4)..., public

a la meme date de 1655, est une glorification de « I'Eminentis-

sime Cardinal >> Mazarin. On n'y trouve que des portraits ou des

figures allegoriques. *

II en est de meme dans la plupart des livres d'entrees de

princes ou de souverains.

On y cherche la foule, les villes en fete, on y trouve surtout

(i) La Pompeuse et Magnifique Ceremonie du Sacre, Paris, 1655, in-fol.

(2) Sur Avice, voir Archives de FArt fraiifais. Paris 1858-60, in-8 (Documents,

t. VI p. 249).

(3) Archives de I'Art Fraiifnis (Documents, t. VI, p. 411).

(4) Paris, in-4, 13 fig. anonymes (Voir Bibliotheque d'Art et d'Archeologie).
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des arcs de triomphe, des chars de cavalcade et la magnificence

des feux d'artifices. Ce sont bien des representations de choses

de la realite, mais d'line realite Active, ephemere et toiite de

commande. L'un des livres de ce genre pourtant fait exception a

la regie commune. C'est Le Combat d'honneiir coiicertc par les

nil Elements sur I'licnrense Entree de Madame la duchesse de

La Valette en la ville de Metz. Ensemble la Resjoiiyssance

publiqiie concertce par les habitants de la ville, et du pays sur

le Diane siijet ( i ). La publication ne porte ni lieu ni date, mais

les bibliographes indiquent : Metz et I'annee 1624.

Le titre ne trompe point quand il parle de « Resjouvssance

concertee par les habitants » L'une des gravures prouve que les

Juifs eux-memes y ont pris part : un arc de triomphe a clef pen-

dante porte, en caracteres hebreux, une inscription saluant la

duchesse de ce compliment tout oriental : <.< Sa beaute est comme

celle du Soleil a midv et n'aura point d'occident. » Les autres

planches (il y en a 24) montrent le defile des troupes, la remise

des clefs de la ville a la duchesse, la Compagnie deS'.< looenfants »

et enfin la salle du palais gothique 011 fut donne le banquet qui

suivit la reception. A I'arriere-plan deces defiles et deces parades,

apparaissent des coins du vieux Metz, pauvres maisons qui

contrastent avec la pompe deployee. Ces illustrations sont mal

dessinees, mal gravees; en revanche, elles ont une saveur de

rt-alite et un interet historique propres a faire oublier la medio-

crite des artistes ine.xperimentes qui ont eu la modestie de ne

point signer.

Voila pour la vie officielle, mais les gravures des livres ont

enregistre bien d'autres choses. Le fait du jour y a sa place et

aussi I'existence du paysan ou du boutiquier et jusqu'a celle des

vendeurs de rues.

(i) Voir Bibliotheque U'Art et d'Archeologie.

19
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Trouve-t-on dans Paris, le 13 juillet 161 1, sur les pentes de

Montmartre, quelques restes d'une construction gallo-roniaine?

la decouverte est constatee dans une planche de Jaspar Isac qui

montre la coupe du terrain et permet de suivre sur les lieux le

« procez verbal » de la descente (i).

A-t-on peche, sur les cotes de I'lle de Rd, * un animal

monstrueux »? un livre public d'abord a Poitiers puis a Paris en

1645 fait voir, au moyen d'uii bois grossier, cette esp^ce de

poisson a nageoires larges comme des ailes (2).

Des fouilles faites a Tournay ont-elles mis a jour le tombeau

de Childeric et un auteur etranger, Chifflet, a-t-il oppose les pre-

tendues abeilles des Merovingiens aux insignes des Bourbons?

aussitot parait en France un Traicte du Lis (3) avec figures

prouvant que les « Monarques Francois I'ont toujours pris pour

leur Devise », en regard des reproductions des « Mousches »

trouvees a Tournay.

En 1658, une inondation (plus grave encore que celle de 1910)

a-t-elle fait sortir la Seine de son lit, renvers^ le pont Marie et

transforme en canaux les rues de Paris? aussitot une planche de

livre fait connaitre les « remedes y- proposes « en I'Assemblee de

I'Hdstel de Ville » (4). Ce n'est qu'un plan de Paris avec indica-

tion du trace d'un canal de d^charge de I'Arsenal a Saint-Ouen,

mais cette carte, comme la plupart de celles du xvif siecle, est

ornee de cartouches fort joliment graves, temoignage d'un souci

(i)>Voir M. Marrier, Mnihisteni Rc!;alis S. Martini dc Campis Historia. Paris, 1637,

in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, X, 346).

(2) Le ri'cil veritable et prodigieiix de la prise d'un animal monstrueux... Paris, 1645,

ia-4 (Bibliotheque du baron James de Rothschild).

(3) Jean Tristan, Traite du lis symbole divin dc I' Esperance. Paris, 1656, in-4 (Bi-

bliotheque de I'lnstitut, X, 641).

(4) Petit Discours fait en PAssemblee de I'Hostel de Ville, tenue Ic
2.f.

may 16^8. Ton-

chant les remedes qu'on peul apporter au.x inondations de la Riviere de Seine... avec la carle

neccssaire a I'eclaircissement diceluy, Paris, 1658, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, X,

423).
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d'art aujoiird'hui disparu des publications de cet ordre. Dc plus, le

projet du sieur Petit, •.< Conseiller du Roy, Intendant des Forti-

fications », offre I'interet d'etre encore, en 1913, avec une variante"

du point de depart, la solution qui parait la meilleure au Conseil

des Fonts et Chaussees (i).

Br^biette a evoque, dans une des figures de I'edition de 1640

des Quatrains de Pibrac (2), la silhouette d'un laboureur tout

occupe a conduire sa charrue, tandis que dans la cauipagne an

gentilhomme passe avec ses chiens. Un des illustrateurs ano-

nymes des Tableaux de Philostrate a montre ce que le paysan

produit, ce qu'il mange, ce qu'il apporte a son seigneur. La page

est intitulee « Les Estrennes de Village » (3). C'est a la fois une

nature-morte et un tableau de genre qui contraste avec I'appa-

reil mythologique des autres planches du livre. On y voit : un

lievre « battat des pieds de devant et dressant les aureilles »,

un autre \< pendu au croc », des canards, des oies, « force gibier

« et volatile, avecques de la tartre, des gasteau.x et fouasses des

« champs ; de bonnes herbes seiches, et des semences en lieu

« d'espiceries, selon I'usage d'alors pour mettre es sauces; des

« fruyts d'hyver, avecques autres semblables morfialleries et

« harnois de gueule, que le censier apporte pour les estreines a

« son maistre, quelque gros masche-foiiyn de bourgeois vivant de

« ses rentes.... le tout a I'exemple de ces Drolleries qu'on

« apporte de Fladres plus plaisantes aucunes fois (quand elles

« partent mesment d'une bonne main) que ny les paysages, ny

« les peintures historiees. »

De pareils sujets et, en general, les representations des choses

et des gens « sans gloire » sont rares dans la grande peinture

(i) Voir Commission des inuiiiiations. Rapports et documents. Paris, 1910, Imprimerie

Nationale.

(3) Paris, 1640, in-4.

(3) Tableaux de platti psintti re de<^deux Philostrates. Paris, 1614, iu-Col. (.Edition de

1615 (p. 505) « Argument »).
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francaise du xvii'' siecle ; on pourrait presque soutenir que le

genre avait trouve asile dans les figures de livres (i). Jaspar Isac

grave en ibo8 pour les Institutioinun Phaniiaceiiticonun

Libri (2) du medecin parisien Renou, une officine d'Apothicaire.

La boutique, largement ouverte sur la rue par un comptoir inter^

rompu pour livrer passage aux clients, est amplement pourvue

de ces \< pots dorez » que criiiquait Guy Patin (3). Au dedans

s'agitent le patron et ses deux gar9ons, au dehors un acheteur

s'apprete a entrer.

Cette planche dut avoir certain succes puisqu'on la fit copier

et enjoliver pour I'edition in-folio publiee a Lyon en 1637 (4).

Et ce n'etaient pas les seuls illustrateurs d'origine flamande,

comme Isac, qui se complaisaient dans ces petits tableaux de

genre. Chauveau a signe pour la Ville de Paris en vers bur-

lesques de Berthod (5), un tres aniusant frontispice qui pourrait

s'appeler les « Halles en 1655 ». Dans un coin de carrefour,

devant des maisons a pignons (et sans volets), munies d'enseignes

en guise de nunieros, se dressent des etalages et circulent ven-

deurs et aclieteurs ; un homme marchande un poisson, des

femmes se prennent aux cheveux, des filous conibinent un coup.

L'artiste a su, par le choix de certains details et le mouve-

ment de I'ensemble, donner ce que le titre du Livre promettait :

« L'Inventaire de la Friperie », « les Filouteries du Pont-Neuf »

« et I'Eloquence des Harengeres ».

(i) Et dans les recueils de gravures. Voir les planches de BosSE, le Cordonnier,

le Pitissier, la Maitresse d'Ecnle et tant d'autres.

(2) Paris, 1608, in-4 (Bibliotheque de I'Ecole de Pharmacie, n° 29, 112).

(3) Lettre a Si'ON, datee du 29 mai 1648 : •<! Un apothiquaire qui a une grande

boutique pour ses pots dorez, n'auroit besoin que d'lm buffet... •••• (Voir edition Paul

Triaire. Paris, in-8, t. I, p. 607).

(4) Voir ii la Bibliotheque de la Pharmacie centrale de France.

(5) Paris, 1655, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, Q, 163). Dans le te.xtc (p. 54)

I'auteur parle d'un « vendeur d'iniages >> du noni de Guerine.^u, et vante les gra-

veurs L.\sxE, BossE, Mell.\n, Hiiret, D.\ret, Silvestre.
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GRAVURE DE CH. LE ROY.

Rendu
: Lt-s histilu/ions Phaimacciiliqua. — In-folio. I-yon, 1637.

(nibliotlieque de la Pliarmacie Ccntrale de France.)

Voir page 292.
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II laiidrait ^numerer bien des livres si Ton voulait citer tons

ceiix dont les figures ont conserve quelque souvenir des lieiix,

des usages, des modes, des occupations des contemporains de

Richelieu et de Mazarin. Un frontispice dessine par Crispin de

Passe inontre une vue de Paris du cot^ de I'Universite en

1625 (II et un autre est orn^ d'un plan perspective de cette ville

en 1608 (2), grave par L. Gaultier. Un livre de 1625 offre I'image

dun camelot de le capitale de Louis XIII : le Crieur de

Confreries (3). Un ouvrage de Guy de La Brosse contient le plan

du « Jardin Royal des Plantes » a la date de 1636 (4). Ailleurs,

ce sont Les Especes d Or ct d'Argent taut dc France qii'Estrau-

g'eres atisqnel/es le Roy a donne coiirs par son present Edict

(de 1642) (5). C'est La Piatique de l'Aiguille iiidusirieiise, les

dentelles, les passements aux fuseaux, inventions du Venitien

Vinciolo, ou de I'Anglais Mignerak, dont les femnies occupant

leurs doigts (6).

A soixante ans de distance, on note — dans des publications

de meme ordre — la persistance soit de certaines preoccupa-

tions industrielles, soit de certains traitements m^dicaux : ainsi

les deux frontispices des Memoires et instructions pour fctahlis-

sement des Meuricrs de Le Tellier et d'Isnard (7); ainsi la

planche anonyme qui represente les baigneurs des Bains de

Bourbon-Luincy et Larchanbau (8) et la gravure signee « L. David

(i) 1). T. V. Y. Lei Elaii, Empires, Rovaiimes... Paris. 1625, in-lol. (Bihliotheque liii

Musee des Arts Decoratifs).

(2) J. Passeiali Comentorii. Paris, 1607, in-fol.

(3) Le Calendricr de lollies les Confreries de Paris. Paris, 1612, in-8 (BibliothC-que

Maz.\rixe, 32, 220).

(4) Descriplion du Jardin roval dcsplaiites'mediLinahs. Paris, 1636, in-4.

(5) Edict du Roy... Paris, 1642, in-8 (Bibliotheque de I'Institut, L, 290).

(6) ViN'CiOLO, Les secondcs leuvrcs el subliles iiwenlions de liii)^crie... Paris, 1603. in-4,

et MiGSER.\K, La prnlique de I'aiguille. Paris, 1605, in-4 (Cabinet des Estanipes).

(7) Paris, 1603, in-4, et Paris, 1665, in-.S,

(8) Paris, 1604, in-S (Bibliothecjiic de I'Institut. M, xof't-)).
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in. et sc. » qui groiipe de nombreux malades — fort gais du reste

— dans le pare de la Souree de Forges (i).

Certains oiivrages illustres ont una autre importance et

meritent de fixer un peu plus longtemps I'attention.

Les livres de voyages ont et^ fort nombreux an xvii'' siecle.

Si les illustrations sont, en general, denuees de valeur artistique,

souvent les dessins en ont ete faits sur place par un voyageur,

I'auteur du livre, I'un de ses compagnons, ou I'un de ses devan-

ciers. Rarement le dessinateur a possdde le talent de bien rendre

et saisir la r^alite. Ouelquefois, meme, on pent se demander s'il a

su la voir ou si un graveur maladroit n'a pas denature ses croquis.

Mais ces planches de livres de voyage, si informes ou si gros-

si^res qu'elles soient, offrent I'interet de conserver les premieres

visions coloniales des explorateurs francais et de leurs lecteurs.

Lescarbot, qui se dit « Temoin oculaire d'une partie des

choses » racontees dans son Histoirc de la Nouvelle France (2)

publiee en 1609, a trfes probablement, dessine lui-meme les vues

des villes ou des cotes, (gravees par Swelinck) qui ornent son

livre.

Les Voyages et Dcconvertes de Champlain (3) (1619) font

Gonnaitre les Indiens, leurs mceurs, leurs chasses et leurs danses.

Flacourt, dans sa Relation de la Grande Isle de Madagascar (4)

apporte une vue du Fort Dauphin, des portraits de Mad^casses

et des images des fleurs et des animaux qu'il a vus ou figures

d'apr^s les recits des Indigenes.

II est possible que le Pfere Dan, dans son Histoire de Bar-

baric et de ses Corsaires (5), ait pretendu donner une vue du

(i) CoLLETET, Lfs divertisseinenti ik Forga. Paris, 1663, in-l2 (Bibliotheque du

baron de Bethmann).

(2) Paris, 1609, in-8.

(3) Paris, 1620, in-8 (Bibliotheque du baron James de Rothschild).

(4) Paris, 1658, in-4 (Edition de 1661. Bibliotheque de I'auteur).

(5) Paris, 1649, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, Y, 185).
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port d'Alger, mais ce frontispice traduit surtout I'id^e qu'on se

faisait alors en France de cette ville. Au premier plan, un p^re

de rOrdre de la Sainte Trinity et Redemption des Captifs, verse

I'or necessaire au rachat d'un captif que des Corsaires tiennent

enchain^ ; dans le lointain s'etend la mer chargee de vaisseaux en

partance.

Les gravures du Pclerin veritable de la Terrc saincte aiiqnel

soubs le Discoiirs figure de la jferttsalem antique et modernc

de la Palestine est enseigne le chetnin de la Celeste au tres

clnestien Ro\ de France... (li, sont plus int^ressantes. Le livre

montre d'abord le pelerin qui prend conge du roi; puis vien-

nent des plans on des vues de toutes les villes traversees, le

Saint-S^pulcre, la maison de Caiphe, le Mont des Oliviers, le

Cedron, etc. Et tout ne parait pas fantaisie dans ce premier

« Itin^raire de Paris et Jerusalem »
;

il y a des details qui pnt du

etre releves sur place.

La traduction du Voyage d'Adam Olearius en Moscovie (2)

contient quatre planches dont une du cours de la Volga avec

paysages russes, isbas, chameaux, vehicules tartares... Ici encore

la notation est exacte, mais la gravure signde « D. P. » pourrait

bien etre d'importation etrang^re (et faite par I'ltalien Dominique

Peruzzini).

II en est de meme pour les bois nombreux, et, par exception,

assez bons, qui ornent les Voyages et Observations du sieur

de La Boullaye (3), en Europe, Asie et Afrique.

Avant 1660, le seul livre fran^ais illustr^ relatif a des pays

etrangers, qui pr^sente i la fois des garanties d'art et d'exacti-

tude, est, sans doute, le Recueil des divers portraits des prin-

cipales dames de la Porte du Grand Turc, tiris au naturel

(i) Paris, 1615, in-4 (Bibliotheque du Ministere de la Guerre, D. i. n. 38).

(2) Paris, 1659, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, S. 121).

(3) Paris, 1653, in-4 (Bibliotheque du Ministere de la Guerre, D. i. t. 30).
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snr Ics iiciix... par George de la Chapclle, peintrc de la ville

de Caen 11). II faiit ajouter : et graves par Nicolas Cochin, €i^-

gant graveur, natif de Troves.

Dans la dedicace, Taiiteur s'exprime ainsi :

« ... J'ai este curieux d'observer jusques au moindre traict,

« tant de broderie que de pierreries dont se parent ordinairement

« les dames de la Porte... J'ay, outre cela desseign^ I'^loigne-

« ment... representant en petit Constantinople et son port, avec

« une partie de Galeta, de Cacluimbascha et P^ra, demeure ordi-

\< naire des Ambassadeurs.

« Monseigneur de La Haye, digne ambassadeur de France

« en ces pais 1^, pent certifier a quel point j'ay este exact en ces

« figures que j'ay desseign^es en sa presence ».

Et le privilege du livre confirme ces paroles en attestant que

I'auteur a « demeurd plusieurs ann^es dans les pavs du Levant >^

et qu'il a eu « par la faveur de nos ambassadeurs », le pouvoir

« de voir et tirer au naif les Dames et autres de ce pai's-l^ » (2).

A en juger par les illustrations des livres de la premiere

partie du xvii' sifecle, ce qui parait avoir le plus int6ress6 les

Francais de ce temps, apres la mythologie, ou leur propre his-

toire, c'est la science naissante. A diverses reprises, on rd^dite

le volume k tres nombreuses figures sur bois des (JEuvres d'Ain-

broi'se Pare (3) et \Histoire generale des Plantes de Dales-

champs « ou sont pourtraites et descrites infinies plantes >^ (II y
en a environ 3000) (4). En 1628, parait a Poitiers, avec figures

en tailles-douces, Les oeuvres de Jacques et Paul Contant, mais-

tres apoticaires {5). L'une des planches porte la mention

(i) Paris, 1648, in-fol. (Cabinet des Estampes, Od. 14.)

(2) Voir dans la Revue dc I'Aii fianfais de I'annee 1896, des articles de Ph. DE
Chennevieres (p. 227 a 239 et 241 a 247).

(3) Paris, 1614, in-fol. T edition (Bihiiotheque de la Pharmacie centrale de France).

(4) Lyon, 1653, in-fol. (Bibliotheque de la Pharmacie centrale de France).

(5) Poitiers, 1628, in-fol. (Bibliotheque de I'Ecole de pharmacie, 83.)



Pl. XXXVII.

COXSTAXTINOPLE, peinti'ke de G. DE LA CHAPELLE,

GRAVURE DE N. COCHIN

G. DE La Chai'ELLE : Portiails ifcs Dn/iies <ic la Poitc. — In-fol. Paris, 1648.

(Bibliutheque Sainte-Genevieve. W. 281.)

Voir page 296.
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« Contant Inventor — Pinson pinxit ». D'autres « Contant Inven-
tor — Demoges fecit ^n. Tontes soiit gravies par une main inex-

p^nmentde, et celui qui en a donne les dessins n'^tait gu^re plus
habile que le graveur. Mais de quel amour pour les fleurs, de
quelle passion pour la botanique, de quelle curiosite pour les

singularit^s de la nature temoignent ces bouquets, ces guirlandes,
ce meuble a tiroir pour les graines, ces rayons de bibliothfeques

pour les livres qui traitent de plantes, et cette image rudimen-
taire d'un cam^leon (i)?

En 1647, no medecin de Rouen, P. Guiffart, publie un Dis-
cours (in viiide snr les experiejices de M. Paschal (2), il n'omet
point d'y ajouter des figures explicatives. Cast la physique qui
commence. Au contraire, une planche d'un livre edit^ 6galement
a Rouen, Le traictc dc la Sphere (3), est caracteristique du
prestige que gardent encore, au milieu du xvii" siecle, certaines
id^es fausses : laterre y occupe le centre du syst^me solaire. (La
meme observation est i faire a propos des figures d'une nou-
velle demonstration de I'immobilite de la terre, qui parait ^ la

Fl^che en 1645) (4).

Les illustrations de \Harmonie Universelle, du Pere Mer-
senne (5), reproduisent tous les instruments de musique a cordes
ou a vent alors connus, et revelent, tout autant que les savantes
theories de I'ami de Descartes, le gout nouveau qui va se ddve-
lopper en France pour la musique d'Opera.

Mais le plus beau livre de science publie avec figures, entre

(i) C'etait un des animaux qui occupaient les « curieux de la nature >> entre 1620
et 1640. Peiresc s'en etait fait envoyer deux de Tunisie et, dans ses lettres, il en
donne des nouvelles il ses amis. On trouve, dans I'ceuvre de Bosse, le dessin d'un
cameleon admirablement grave.

(2) Rouen, 1647, in-8.

(3) Rouen, 1631, in-4 (Bibliotlieque du Ministere de la Guerre, C 2, a 22).

(4) La Fleche, 1645, in-4.

(5) Paris, 1636. in-tol. (Bibliotheque de i'lnstitut, M, 453.)
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les ann^es 1600 et 1660, c'est le premier ouvrage 011 soit 6bau-

ch6e la theorie de la machine a vapeur (i), Les Forces inoii-

vanies de Salomon de Cans (2). L'edition de Paris est dat6e

de 1624. L'edition originale avait parua Francfort environ dix ans

auparavant (3). Toutefois, la publication ^tait d^j^ toute francaise,

puisque le livre ^tait ecrit en frangais, par un Francais, et portait

d^dicace au « Rov trfes Chrestien », et privilege octroy^ par ce

m6me prince.

Les planches, qui different peu d'une edition ^ I'autre, repre-

sentent treuils, moulins, horloge a contrepoids, orgue hydrau-

lique et toutes les machines mues par la force de I'eau depuis

une pompe « pour donner grand secours aux maisons qui seroyent

enflambldes » jusqu'a un m^canisme par lequel « plusieurs

« oyseaux chanteront diversement quand une choiiette se tour-

« nera vers iceux ».

Ces gravures ne sont pas signees, h. I'exception de la « fontaine

du Cupidon 011 il y aura une tourterelle qui boira autant d'eau,

comme on luy en donnera ». On lit, au bas de cette page, « L v.

heyden f. » (4) ; tout porte i croire que c'est ce meme artiste

qui a grav^ toutes les « Inventions » de Salomon de Caus. II

etait n^ a Strasbourg et v^cut k Francfort, mais il se rattache a

r^cole des de Bry et des Merian, une ecole a demi francaise par

ses origines.

Ce livre contient encore des projets de statues anim^es, de

grottes, de fontaines. II est probable que de Caus qui parle du

Jupiter pluvieux de Jean Bologne a « Pratolin » (Pratolino), avait

sejourn^ en Italic. Son livre a dii, tout autant que les travaux

des ingenieurs Francini, propager en France le gout des jardins

(i) Voir un article d'Arago dans VAnnuaire du Bureau di-^ longiludcs de 1829.

(2) Paris, 1624, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, M, 360.)

(3) Francfort, 1615, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, M, 360*.)

(4) Cette signature figure sur des illustrations de livres religieux edites en France

vers i6io.
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italiens et de leiirs ^< decorations d'eaux >'• (i) et surtout donner

les movens les plus pratiques de satisfaire aux exigences de cette

mode.

Qu'il s'agisse de livres d'histoire ou de livres de sciences, il

est rare au xvii"" sifecle, de rencontrer r^unis I'interet esthetique

et la valeur documentaire. II y a cependant un genre d'illus-

trations ou triomphent a la fois I'art et la verite. Ce sont les por-

traits inseres en fort grand nombre dans les ouvrages de cette

epoque. Tons ne sont pas egalement bons, mais la plupart sont

tres superieurs aux autres figures de livres. Et ces effigies ne se

ressemblent pas toutes, ainsi qu'en pourrait seul juger un obser-

vateur leger. Les artistes ont fait visiblement effort pour peindre

leurs modeles ^< au naturel >>, sans meme se laisser aller i les

flatter. II y a des planches fort realistes ou le portraitiste n'a fait

grace ni d'une verrue, ni d'un ceil creve comme dans I'image du

comte de Saint-Aignan, gravee par Daret pour Les vers hero'iqiies

du sieur Tristan Lhcrmite (2), ou dans celle qui est signee

« Henricus Gascard deli. 1656. Jo. Patignv sculp. » et que Ton a

plac6e dans Les Tables astronomiqites du cointe de Pagan (3)

(Le portrait est le sien).

Quelques-uns de ces portraits sont fictifs, comme celui de la

princesse Astree (4). La tradition veut pourtant que ce soit celui

de la belle Diane de Chateaumorand, la cousine, belle-sosur et

Spouse de d'Urfe. D'autres sont retrospectifs comme ceux de

Ronsard et de son ami Muret, et des derniers Valois, qui ornent

(i) Voir H. Lemonnier, L'Ah fnmou's au lem/ts de Lou'i^ XIV. Paris, 1911. 111-16

(p. 284 et 285).

(2) Paris, 1648, iii-4 (Bibliotheque de I'Institut, O, 128 A). M. Bernardin dans sa

these sur Tristan Lhermite (Paris, in-8, p. 242) soutient que c'est une mouche, ce qui

faisait appeler Saint-AiGNAN le « Chevalier a la Mouche >>, mais on peut s'y tromper
et la mouche servait peut-etre a cacher la verrue.

(3) Paris, 1658, in-4 (Bibliotheque de I'Institut, M, 770).

(4) D'Urfe, LAstree, 1633, in-S (Bibliotheque Xationale).
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en 1609 r^dition d'ensemble des oeuvres du grand poete du

xvr siecle (i).

II V a des portraits d'apparat, emphatiques et a details alle-

goriques, tel le Richelieu qui, du pied, ecrase le croissant de

de Turquie, tandis que d'une main il tient enchaln^s le Lion

espagnol et I'Aigle d'Autriche, et que, de I'autre, il soutient le

globe du monde fleurdelys^ (2). Mais le cas est rare et peut-etre

meme ne faut-il voir dans ce frontispice de if^so qu'une lecon

indirecte donnee h Mazarin.

Du temps de Richelieu on le representait ainsi que la chose,

soit gout personnel, soit prudence vis-a-vis d'un maitre ombra-

geux, devait lui agreer, c'est-a-dire sans attributs et sous les traits

d'un cavalier jeune et... charmant, quoi qu'en pensat Anne d'Au-

triche (3). En i65i,laduchesse d'Aiguillon fit paraitreun ouvrage

trouve, explique le privilege, dans le cabinet de son oncle apres

d^ces. Ce Tiaitte qui contient la methodc la plusfacile et la plus

asseiirce pour convertir ceux qui se sont separez de I'Eglise (4),

est orne de I'un des plus jobs frontispices de Mellan : le Cardinal

est assis a sa table de travail, devant une fenetre d'ou Ton voit

au loin la mer qui baigne les cotes de La Rochelle.

La plupart des personnages, auteurs, heros ou dddicataires,

representes en tete des livres, sont figures a mi-corps et vus le

plus souvent de trois-quarts. Parmi les meilleurs ou les plus

curieux de ces portraits, il faut citer, entre beaucoup d'autres, k

la date de 1606, celui du jurisconsulte Louis Dorleans d3.r\?, Les

Ouvertitres des Parlemcnts faictes paries Roys de France tenant

(i) Paris, 1609, in-fol. (Voir une reedition de 1623 a la Hihliotheque de I'Univer-

site, Rr. 57).

(2) Histoirc du Minislhr d'Annand Jean du P/essis Caidinal due de Richelii-u..

Paris, 1650, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, X, 142.)

(3) Voir le portrait de L.\sne dans le livre de I'abbe Coixixi, // sacro Have... Paris,

1626, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, Q, 169 A).

(4) Paris, in-fol., 1651 (Bibliotheque de I'lnstitut, H, 11).
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ILVDOVTCVS BALZACIVS ANN. A.T. 40
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Faciinda niillus orit^-^aUtcaz Tythus

PotLS eit refcrrc ptnor, ec color nullus;
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PORTRAIT DE P.ALZAC, dessine et c.v.we par CL. MELLAN

aiuvrcs liiverses du Stem- ,Se Bahac. — In-4°. Paris, 1644.

(Bibliothequc Saint c-Gcnevieve.)

Voir page 301.
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leur lict dc justice (i) (La <;ravurc n'est pas signee, niais on ne

pent I'attribuer qu'ii Thomas de Leu)
;

puis, en 160S, I'effit^ie du

medecin Renou burinee par Leonard (laultier (2), et celles des

trois premiers botanistes de I'epoque (Cbiarles de I'Ecluse a

Levde, Mathieu Lobel a Londres et Jean Robin a Paris) que le

graveur Pierre Vallet a jointes a la sienne dans son recueil du

jfardin du Roy (3).

Dans les oeuvres de Coeffetau, apparait un crayon de Daniel

Duraonstier grave par Mellan(4). Rien ne permet mieux de

mesurer les progres faits en 20 ans par ce dernier artiste, que la

comparaison de cette planche de 1623 avec celle qui orne les

CEiivres diverses du sieur dc Ba/zac{~,) publiees en 1644.

Balzac fut si content de son portraltiste qu'il recommanda a son

libraire de ne pas oublier >.< d'envoyer de sa part a Mile de Scu-

d^rv une de ces tailles-douces sur satin (6) ». 11 en fit donner

des epreuves a tons ses amis. Dans ses lettres de 1644, il en

parle sans cesse ; il dit : s< Vous verrez... la passion qu'a mon pere

de voir le quatrain de M. Maynard soubs nia taille-douce ». Seuls

ce quatrain qu'il n'ose faire enlever de peur de deplaire a

Maynard et le costume un peu trop 1630 a son avis ne lui plai-

sent pas :

« ... Si mon habillement n'est pas k la mode, c'est la faute de

« M. Melan et non pas la mienne et vous vous souvenez bien de

« ce que je vous en ecrivis quand vous m'envoyastes I'espreuve

(i) Paris, 1606, in-4 (Voir un exemplairc dc I'cdition de I')i3 ;i la Hibliothcquc de

I'lnstitut, L, 165, B).

(2) JFoati. Kciuniaci meii. Pariiien. ImlituHoniim phaimaccutkanim, Libre Qiiinqiic.

Paris, 1608 (Bibliotheque de I'Ecole de pliarmacie, 29, 112).

(3) Paris (1608), in-fol. (Cabinet des Estampcs. Jc. 6). L'ouvrage est dccrit par

Robert Dumesnil (t. VI, p. 127).

(4) N. CoEFFETE.\u, Pro Sacra Monarchia Ecctaiac... Paris, 1623, in-fol. (Biblio-

theque Nationalc, reserve E, 223.)

(5) Paris, 1644, in-4.

(6) Document!, incdits- Lellrcs lie Bal-ac. Paris, 1S73, in-4 (P- 5*^2).
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« de la taille-doiice : vous n'avez pas oublie les vers de nostre

« Juvenal qui parle ainsy de ma part a nostre Melan :

« Si Melane, voles fiam de ihetore consul ! » 1 1)

Daniel Dumonstier, le dessinateur du portrait de Coeffeteau

en 1623, a donne quelques autres crayons destines a etre graves

pour orner des livres
;
parmi les meilleurs il faut mentionner

celui du Connetable de Lesdiguieres, burin^ par Huret{2), et

celui d'un bibliophile de Limoges, le Chanoine J. Cordes, par

Uaret(3).

L'etranger Jeremie Falck traca, lors de son passage a Paris

vers 1640, un portrait de J. Tristan, sieur de Saint-Amand, tres

expressif quoique la gravure n'ait rien que de tres ordinaire (4).

Un peu auparavant avait paru dans un livre de 1641 le por-

trait d'une personne qui, a cette date, a I'air d'une revenante.

Pourtant I'edition fut faite par ses soins. Le livre, ce sont Les

Advis ou les prcscns de la Demoiselle de Gouniay (troisifeme

edition) (5).

La gravure signee « Matheus fecit » represente la \< fille

dalliance » de Montaigne a I'age de 30 ans, et correspond assez

fldelement ^ la peinture que I'auteur trace d'elle-meme : « la

« taille mediocre et bien faicte, le teint clair brun, le poll cas-

« tain, le visage rond et qui ne pent s'appeler ni beau ni laid ».

II faut ajouter que la phvsionouiie est ouverte et franche, le

(i) Documents iiu-dils. Lcllrcs de Balzac. Paris, in-4, 1873 (p. 538, 541, 547, 55Q, 561

et 563). Le portrait se trouve dans les Collections d'Estampes de la IJibliotheque de

rUniversite.

(2) L. ViUEi,, Histoire de la Vie du ConneataUe de Lesdiguieres. Paris, 1638, in-fol.

(Bibliotheque du Ministere de la Guerre, A, 2 h, 59.)

(3) Naudet, Bihliollieca' Cordesiana; Catalogus... 1643, in-4 (Bibliotheque de I'lns-

titut, AA, 143).

(4) Commentaiies liislorigues conlenanl l'Histoire ginirale des Empereurs, Impha-
trices de I'Empire roinain. Paris, 1644, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut. V, 49).

(5) Paris, 1641, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, R, 58 A).



Pl. XXXIX.
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PORTRAIT DU P. NICERON, gravure de MICHEL LASNE.

Le p. Nice RON : Thaianaturgu-i opliius. — In-folio. Paris, 1646.

(Bibliothique de I'lnstitut. M. 427.)

Voir page 303.
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regard intelligent. Le plus grand d^faut de ce visage est im nez

un peu trop fort. La coiffure est assez particuliere a cause dun

voile fix^ a I'extrt^mite du chignon; de plus, en raison soit de

I'usure de la planche, soit d'un mauvais tirage, les cheveux

paraissent blonds et non pas chatains.

Michel Lasne a grave beaucoup des portraits places dans les

livres de 1620 a 1650 environ. L'un des plus originaux est celui du

phvsicien Niceron occupe a mesurer un icosaedre( i). Le savant

en avait lui-meme donne le dessin. II avait d'ailleurs d^ja

crayonne un des portraits les plus curieux du xvii' sifecle. En

effet, dans un livre de 1638, Ix Mercurc charitable on contrc-

toiiche et suuverain Remcde pour Des-einpierrer le R.P. Petau,

jesuite d' Orleans dcpiiis pen vietamorphose en fausse Pierre de

toiiche{2), I'auteur Jacques d'AuzoUes-Lapeyre, raconte que

Niceron, a 18 ans, fit de lui certaine figure qui le « repr^sente si

naivement bien qu'il ne s'est jamais fait pourtraict de moy, dit-il,

qui me soit plus semblable », et pour en faire les lecteurs juges,

il a eu soin de mettre sous leurs yeux cette figure gravee par

J. Picart (d'apres Niceron). Ce ne sont que lignes confuses et

sans signification ; il y a la un jeu d'optique et il suffit d'un

miroir, dispose a propos, pour redresser I'image deform^e.

Dans La Lyre du jfeiine Apollon on la Muse naissante

du petit de Beauschasteau[i) publi^e en 1657, se trouve un

charmant portrait de I'enfant prodige sign6 « Hans pinxit. J.

Frosne sculpsit ». Le volume renferme quelques autres portraits,

egalement dus au graveur Frosne. Mais cet artiste appartient a

la seconde partie du xvii'' sifecle.

Au contraire, en tant qu'illustrateur, c'est bien h. la p^riode

(i) R. P. Joannis Francisci Niceionis Parisini, e.\ ord. minim. Tluuiiiuilurgus

Opticus sett Admiranda Optices... Paris, 1646, in-fol. (Bibliotheque dc I'lnstitut, M. 427).

(2) Paris, 1638, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, S, 164).

(3) Paris, 1657, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, Q, 128 c).
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qui finit en 1660 qu'appartient Nanteuil. II lit ses debuts comnie

buriniste en 1649 dans le portrait de Voiture(i) d'apres Phi-

lippe de Champaigne, et il ne travailla plus guere pour les

libraires aprfes leur avoir donn6 le portrait de Gassendi date

de 1658(2). Entre temps, il a revele toute la plenitude de son

genie dans I'un des portaits places en tete de La Pucellc de

Chapelain, non pas dans la brillante eftigie du due de Longue-

ville, mais dans celle plus grave et plus severe de I'auteur du

livre. Quoique le portrait n'ait rien de particulierement flatteur,

Chapelain en fut si satisfait qua tous ceux qui lui demandaient de

se faire peindre, il repondait :

« Jamais peintre n'y reussira si bien que Nanteuil a fait dans

« I'estampe inseree au volume de la La Pucelk{^. »

Une parole aussi sensee justifie le mot du grand detracteur

de Chapelain :

« ... Que n'ecrit-il en prose? »

Tous ces personnages du xvii' siecle, dont les yeux regardent

encore du fond des pages des vieux livres, ont beaucoup v^cu

dans les salons du temps, beaucoup cause, beaucoup discut^ ;
il

serait etonnant qu'un artiste n'ait pas fixe cette vision si carac-

teristique de I'epoque. Chauveau I'a essaye dans les illustrations

des Delices de I'Esprit de J. Desmarets (4), gravures qui comp-

tent parmi celles qu'il a le plus soignees. On v voit, en un melange

de reality et de fiction tout a fait dans le gout des lecteurs de

YAstree ou du Grand Cyrus, deux causeurs qui, de planche

(i) Les iciiv/c's lie M. Voiture, 1649, in-4.

(2) Petri Gassendi... Opera Omnia. Paris, 1658, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut

M. 33). Robert Du.mesnil (IV, p. 105) dit que le portrait place dans le livre est un

3' etat de la planche de Nanteuil. Mellan avait deja grave vers 1638 le portrait de

Gassendi. Les deux oeuvres, de premier ordre toutes deu.x, sent tres interessantes

a comparer.

(3) Voir Documents incdits. Lettres de Cliapelain. Paris, in-4 (t- 'L P- 445 et aussi

p. 346, 354 et 807).

(4) Paris, 1658, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, R, 63, E 4.)



I'l.. XL.

PCJR'l'KAIT iiKssi.Nii ET (iRAVE I'AU N A N T E U I L.

CiiAi'ELAiN : L,i PiulI/l: — In-folio. Paris, 1656.

(I5il)liotlieqiie Sainte-Genevieve. A 213 1= A 216.)

Voir page 304.
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en planche, poursuivent une conversation commencee sons les

arbres du Luxembourg, continuee sous les lambris d'une chambre

Louis XIV, devant la porte d'une auberge de village, an milieu

des splendeurs d'une riche galerie, dans les vestibules des palais

royaux et des temples des dieux, et interrompue a regret aupres

du Crucifix place an chevet de leurs lits. II semble que I'artiste

ait pris un plaisir personnel a tracer le tableau de cette vie nion-

daine ou se melaient alors partout, en France, gens de lettres et

gens de Cour. Ce n'est qu'un cote de la reality, mais la notation

est conforme aux recits du temps, et il n'v manque meme pas

une singuliere alliance du religieux et du profane, puisqu'on y
voit apparaitre, pareil a la statue du Commandeur, le Christ dans

une salle de jeu.



IV

RAPPORTS AVEC LE THEATRE ET LES AUTRES ARTS

Les livres a figures du xvii'' siecle qui touchent a I'histoire

des theatres, tirent une valeur particuliere du fait que Ton a

relativement peu de renseignements sur la partie de cette his-

toire comprise entre la disparition des Mysteres et la creation

de « La Couiedie Fran9aise(i) ». Le document le plus pr^cieux

sur I'art de la mise en scene au cours de cette p^riode, le

m^moire du machiniste Mahelot(2), remonte seulement a

I'ann^e 1633(3).

Les Editions des Tragedies dit, Monchrestien(4) et de Robert

Garnier(5) en 1604 et 1605, ne contiennent pas d'autres figures

que des variantes du frontispice ^ portique alors en vogue. Mais

vers 1620, on trouve, sous la forme modeste de fleurons de

(i) En 1680, par la fusion des troupes de Moliere et du Marais reunies avec celle

de I'Hotel de Bourgogne (Voir Mrmoires dc la Societe de I'Histohe de Pans et de File de

France. 1901, t. XXVIII, p. 105).

(2) Voir Bibliotlieque Nationale, Ms. F, Fr. n" 24330 (a la p. 9 il est fait mention

de trois troupes rivales en 1635).

(3) Indication tiree du litre des pieces citees et de I'ordre de I'enumeration.

(4) Rouen, in-12, 1604.

(5) Rouen, in-12, 1605.



RAPPORTS AVEC LE THKATRE ET LES AUTRES ARTS 307

litres, des vignettes curieuses qui representent le th(^atre de

Bruscambille (1), et les treteaux de Tabarin(2), avec ces person-

nages eux-ni6mes et quelques autres de leurs compagnons. En

1624, le public apparait, vu de dos, entre deux motifs allego-

riques, a la premiere page do Theatre d'Alexandre Hardy (3).

Le tome IV, ^dite a Rouen deux ans plus tard, donne, dans les

medaillons du frontispice, la figuration d'une des scenes des

6 pieces contenues dans le volume, ainsi que les deux grands

premiers roles du temps, le berger et la bergere des Pastorales.

Le 5* volume enfin contient une gravure sign^e par Crispin de

Passe; et le nom de cet artiste, joint au caractere r^aliste des

figures, aux details des costumes contemporains, autorise a se

demander si cet Apollon et ces Muses (4) ne sont pas les por-

traits des principaux acteurs et actrices de 1' Hotel de Bourgogne

dont Hardy etait le fournisseur a gages.

La question a son importance puisque les debuts de ce

theatre sont mal connus(5). Outre les tragedies et les bergeries,

on y jouait force farces et faceties. Le personnel comique, Gaul-

tier Garguille h. la face maigre et bl^me, Gros Guillaume et Tur-

lupin aux corps rebondis, aux traits rejouis, ont et^ graves par

Lasne en tete des Noiivelles Chansons de Gaiiltier Garguille{jS).

lis se retrouvent tons trois, en compagnie de la femme de Gros

Guillaume, du Francais, de I'Espagnol et d'un septieme person-

(1) Paradoxes et facecieuses fanlaisies de Bruscainhille. Rouen, 1620, iii-12 (Voir

Bibliotheque du baron James de Rothschild).

(2) Inventaire universel des (Euvres de Tabarin. Pai is, 1623, in-12 (Voir Bibliothcquc

du baron James de Rothschild, un e.\emplaire de Tedition de Rouen en 1629).

(3) Paris, 1624, in-8 (Voir Bibliotheque de I'lnstitut, Q, 561 D, ['edition de 1626-1628

en 6 volumes. Le frontispice est date de 1624). Le public n'est peut-etre pas unique-

ment celui des badauds du Pont-Neuf, mais ce n'est pas un public de Cour.

(4) Apollon a le ecu un pen court et fort qui caracterise beaucoup de tenors; les

Muses ont des visages vulgaires et portent des costumes Louis XIII simplifies.

(5) Voir M.\RS.\s, La Pastorale. Paris, 1905, in-8 (p. 289).

(6) Paris, 1632, 2'' edition (Dictionnaire de Jai,).
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nage Guillot Gorju, sur la scene de I'Hotel de Bourgogne repre-

sentee en tete d'une Edition du Roman coinique de Scarron(i).

Le livre est de la fin du xvii'' siecle, toutefois le frontispice

appartient a la premiere moitie ; d'abord c'est la copie reduite

d'une estampe de' Bosse, qui dut etre faite lors de la fixation a

Paris de la troupe de I'hotel de Bourgogne vers 1629(2) et,

chose singulifere, la copie correspond inieux que I'original aux

petits vers inscrits au bas de ce dernier (3) ;
ensuite on retrouve

les memes personnages sur des planches distinctes dessinees par

Huret et gravees par Couvay et Rousselet a peu pres vers la menie

date (4). Tons ces dessinateurs ou graveurs vivaient a Paris, ils

n'ont pu manquer d'aller quelquefois au thaetre, et ils n'auraient

pas risqu^ de niecontenter leurs clients en leur donnant des

creations de fantaisie au lieu et place des portraits « tires d'apres

le naturel » de leurs comediens favoris.

La meme observation s'applique au frontispice du Capitan

par tin coinedieii de la troupe jalouse (5) qui reproduit le type

du « matamore », cree par I'acteur Bellemore, et probablement

aussi a celui du jfodelet de Scarron (6),joue par Julien Bedau.

L'exemple venait de Callot dont les estampes avaient popularise

les personnages de la Comedie italienne, Pantalon, Scapin... ; et

plus tard Chauveau ne fera que suivre une tradition en gravant

en tete de la premiere edition de Moliere, I'auteur dans ses roles

(i) Paris, 1651-1657, in-i2 (Voir I'edition de 1692, Bibliotheque de I'auteur). La

premiere edition de la premiere partie parut avec un frontispice different, du a Bella

Bella.

(2) Voir Petit de .Il'lleville, Histotrc de la lani^ue ct dc la lilUralure fiaii(aise.

Paris, in-8 (IV, p. 193).

(3) (Euvre de Bosse, Cabinet des Estampes. Ed. 30 a. Detail relatif au 7« per-

sonnage nomme.

(4) Cabinet des Estampes, Tb, 34 b.

(5) Paris, 1638. Cite par Bernwrdin', Un pvi-cur^eur de Racine, Tristan L'Hei mile.

Paris, 1895, in-8, (p. 511).

(6) Paris 1645, in-4 (Voir Morillot Scanon. Paris, 1888. In-8, p. 271).
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dc marquis on de valet, ainsi que la grande coquette de sa

troupe, Armande B^jart (i).

Apres les portraits d'acteurs,viennent ceux des (^crivains eux-

memes. Lasne a burine, pour I'edition des « GEuvres de Cor-

neille » en 1644 (2), le meilleur portrait du poete qui soit connn

et sans doute aussi le plus r^v6lateur de sa veritable physionomie

avant que

« Les rides sur son front... »

aient grave les atteintes de I'age et des chagrins (3).

Parmi les auteurs dont les pieces balancerenl alors au theatre

le succes du Czd ou de Cinna, se placent Tristan I'Hermite et

Scudery. Le premier lit buriner son effigie par Daret, d'apres une

miniature de Du Guernier, pour I'ddition de ses Vers hero'iques en

1648 (4). Quant a Scudery, mecontent a la fois de laplanche de

Lasne, un pen ridicule avec la devise :

« Et poete et guerrier

« II aura du laurier », (5)

et de la gravure anonyme qui le represente en premiere page des

Femines illustres (6) il voulut, en 1654, que le chantre d'Alaric

(1) Paris. 1666, in-12, 2 vol. II faut noter en outre que d'apres les indications du

Registry de La Giange (1659-1685) (edite par Ed. Thierry), on trouve dans L'Ecole des

Maris (Paris, 1661) les portraits de L.\ Grange, Moliere et M"' de Brie; et dans Les

Plaisirs de Thie Enchantce, ceu.x de La Grange et Moliere.

(2) Paris, in-12. (Voir Bibliothct|ue Victor ConsiN, I'edition de 1654. N" 10957-59,

qui contient le meme portrait que les editions de 1644, 1648, 1652, Bibliographie Cor-

nelienne, n° 98-102).

(3) Voir une note sur les portraits de Corneille, dans les Ccwples rendus de la

Sociite des Beaux-Arts de Rouen en 1847.

(4) Paris, in-4 (Hibliotheque de I'lnstitut, Q, 128 A). Le portrait de cette edition

est anonyme, mais M. Bernardin dans sa these sur Irhtan (page 270) reproduit la

signature d'une autre epreuve »^ Du Guernier delin. Daret coelavit 1648 ».

(5) ScudSry Le trompeur punt, Paris 1635, in-8 {Bibliographie Cornelienne, n° 182).

(6) Paris, 1644, 2 vol. in-4 (Hibliotheque Sainte-Genevieve, Z, 848).
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offrit ses traits au public avec cette mention « Robert Nanteuil

ad vivum faciebat » (i).

De 1630 a 1660, la plupart des pieces de theatre qui furent

imprimdes,parurent avec frontispice. Les signataires sont Lasne,

Charles et Jerome David, Daret, Brebiette, Ch. Le Brun,

Claude Vignon et Bosse. Les sujets varieni depuis la simple

allegorie d'une marotte et d'un compas pour la Folic du Sage (2)

de Tristan, jusqu'a la reproduction, en tete de la Panthee (3) de

ce meme Tristan, d'un tableau de La Hyre presque sans aucun

rapport avec la tragedie.

Le plus souvent, les artistes reproduisent una des scenes

principales de la piece, comme Vignon et Lasne dans \Antigone

de Rotrou (4) ou encore ajoutent la scene que le theatre n'a pu

donner, ainsi Le Brun et Daret pour le combat des Horaces en

tete de I'edition de 1641 (5).

Quelques planches servent pour deux pieces differentes avec

ou sans retouches. Le frontispice de la Descente d' Orphce aux

Enfers (6) de Chapoton en 1640 et celui de sa Grande yournee

des machines (7) en 1648, sont ident'ques au titre pres. Au
contraire, ailleurs les modifications apportees sont assez impor-

tantes pour denaturer la pensee premiere. La gravure de Bre-

biette, d'apres Vignon, qui orne un Coriolan (8) de 1638, est une

eau-forte pleine de vie et de force ; les visages sont caracterises,

(i) Alark, Paris, 1654, in-fol (Bibliotheque Sainte-Genevieve).

(2) Parib, 1645, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, O, 149 I-~).

(3) Paris, 1639, '""4 (^'oir Bernardin Tristan...).

(4) Paris, 1639, in-4.

(5) Paris, 1641, in-4 {BMwsfrnphie Coriielienne, n° 15. Cabinet des Estampes, (Euvre

de Pierre Daret, t. II).

(6) De Chapoton La Descente d'Orphec... Paris, 1640, in-4, (Bibliotheque de I'Uni-

versite, Rra 417).

(7) Idem. La Grande Journee... Paris, 1648, ip-4 (id. Rra. 418).

(8) Idem. Le Veritable Coriolan, Paris, 1638, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut.

Q, 149. D<0.
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les mouvements naturels, les expressions de circonstance.On en

retrouve un second 6tat, en 1645, dans la trag^die de Mareschal

Le Jugement equitable de Charles le Hardy, dernier due de

Bourgogne (i) : les enfants ont disparu, les gestes des feinnies

ne s'expliquent plus; rien ne concorde plus entre la figure et,

le titre du livre, sans compter que I'usure des tirages a fait

perdre a la planche toute sa fraicheur.

M. Bernardin, dans sa th^se sur Tristan l'Hermite (2) cite

un exemple curieux de ces falsifications de frontispices, Le

libraire Courb^ avant besoin, en 1639, d'une gravure pour La
Mort des enfants d'Herode (3) de La Calprenede, se contenta

de faire transformer, sur le cuivre de Bosse pour la Mariane de

1637, la princesse en un jeune homme; la robe fut couple, le

collier supprime, et une cuirasse ajoutee. Mais en 1644, il fallut

faire une nouvelle edition de la Mariane (4). Rien de plus

simple, on retablit le collier. II va sans dire que la figure hybride

ainsi obtenue ressemblait pen a celle de 1637, malgre I'identit^

des signatures. II est difficile de croire que Bosse se soit prete a

ces metamorphoses. En tout has, I'op^ration ne dut pas plaire au

public, car, I'ann^e suivante (1645), la piece reparut avec un

nouveau frontispice, grave par Daret d'aprfes Le Brun.

La pratique de ces retouches de planches n'avait rien d'ar-

tistique. Ce n'^tait pas seulement par esprit d'economie qu'on

agissait ainsi, puisqu'on trouve des estampes de Bosse oia les

femmessont recoiffeespar Poilly a la mode dujour (5).Peut-etre

dans le cas des pieces de theatre, le fait correspondait-il i une

certaine r^alit^, la similitude du decor ou se jouaientces pieces?

II serait tres interessant de dresser le tableau des representations

(i) Paris, 1645, in-4 (Bibliotheqiie de rUniversite).

(2) Paris, 1895, in-8 (p. 192).

(3) Paris, 1639, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, Q, 149 A).

(4) Paris 1644, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, 149 A^).

(5) Voir Gazette des Bemix-Arls, 1894. (t. I p. 211 et suiv.)
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de I'Hotel de Bourgogne etde celles du Theatre dii Marais (i) et

de le comparer a la liste des pieces dont les frontispices se res-

semblent soit par le cadre, soit par les details. II est possible

qu'on puisse arriver ainsi a completer les precieuses indications

foiirnies par le Meinoirc de Mahelot sur la mise en scfene dans

le Paris du xvii'' siecle. On retrouve, dans le frontispice de

La Mort de Cesar de Sciidery (2) les memes balustrades que

celles qui figurent comme un indispensable accessoire sur les

croquis de Mahelot, et la gravure plac^e en tete de 1 'Illusion

comique de Corneille semble copi^e sur I'une des descriptions

de ce machiniste. D'autre part, en feuilletant des editions suc-

cessives des oeuvres des deux Corneille par exemple, publieesde

1660 k 1720, on constate que les costumes des personnages

variant selon les caprices de la mode du jour, tandis que les

postures et les decors restent les memes comme s'il y avait une

tradition fixee et toujours suivie sur la sc^ne.

Ce sont 1^ des hypotheses
;
d'autres renseignements apportes

par les figures de livres sont plus certains et mieux fondes. On a

vu qu'on trouve dans ces illustrations les principaux theatres de

Paris entre 1600 et 1630; on y rencontre egalement ceux qui

furent ouverts sous Richelieu et Mazarin. Michel van Lochom a

grav6 en tetede la Comedie des Comediens (3) en 1635^ la facade

du theatre de Mondory (Theatre du Marais), sans oublier les

affiches du spectacle de chaque c6t6 de la porte. Delia Bella a

reproduit les splendeurs de la scene du \< Palais Cardinal » (4)

et Silvestre celles de la salledu Petit Bourbon (5).

(i) C'est precisement une question dont s'occupe actuellement la Societe de I'His-

toire de Paris.

(2) Paris, 1637, in-4.

(3) ScuDERY, La Comedie des, Comediens, Paris, 1635, in-4.

(4) Mirame, Paris, 1641, in-fol (Bibliotheque Nationale Res. Y, 5688, A.).

(5) Decorations et Machines apresties aux Nopces de Teiis. Paris, 1654, in-fol. (Biblio-

theque d'Art et d'Archeologie).



w
«

a.





RAPPORTS AVEC LE TH1^ATRE ET LES Ari'RES ARTS. 313

Ces livres et d'autres font en m^me temps connaitre les prin-

cipaiix decors. Ce qui frappe tout d'abord dans ces figures, c'est

comine la repercussion par I'iuiagedes discussions soulevees par

la question destroisunitt^s. Un auteurde 1632, Raysiguier, declare

qu'a I'Hotel de Bourgogne, les spectateurs exigent que Ion

contente leurs yeux par la <.< diversite et changement de la face

du theatre » (i). Quelques annees plus tard, un illustrateur,

Jerome David, r6pond en monlrant le triomphe des id^es

adverses; il groupe d'acte en acte, devant le mSme palais impe-

rial, les personnages du Martyre de Sainte Catlierinc... « de

M. de La Serre » (2).

La regie des vingt-quatre heures a 6t6 plus ingenieusement

encore mise en evidence au commencement et a la fin des luttes

suscitees par cette theorie. En 1631, les planches de Lasne pour

la Silvanire (31 de Mairet, sont aussi varices et chargees de

details que la mise en scfene ^ I'Hotel de Bourgogne, notee par

Mahelot, mais de plus on y voit un accessoire dont le machi-

niste ne parle pas, un soleil qui se leva au premier acte et se

couche au dernier. Le meme proc6de servit en 1641 a Delia

Bella pour souligner combien la tragedie de Richelieu pouvait

servir de rnodele aux auteurs « qui n'ont pas I'esprit de suite ».

Ces illustrations de la Mirame (4) comptent certainement parmi

(i) Aminte, Paris, 1632 (Cite par M. Reynier, t. IV, p. 361 de XIlhtoire de hi Litli-

rature Fraiifaise de Petit de Julleville).

(2) Paris, 1643, in-4 (Bibliotlieque de I'Universite, 8° Rra. 456). Ces gravures ont

en outre I'interet de montrer la disposition des treteaux qui soutienncnt les planches

(Voir PouGiN. Dictionnaire des Theatres).

(3) Paris, 1631, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut Q 125"). Le fronstipice du Livre est

orne d'un portrait de M.\iret. A la suite de I'exemplaire de la Bibliotheque de I'lnstitut

sont imprimees les Autres (Ezivres lyriques du Sieur Mairet; en tete, figure un des bons

portraits graves par L.^sne, celui du due de Montmoren'CY, le dedicataire des deux

ouvrages. Le volume contient en outre une note nianuscrite qui mentionnc des correc-

tions faites de la main meme de I'auteur.

(4) Ouverturc du Tlu-dtre de la Grande Salle du Palais Cardina,. —Mirame, Tragi-

comcdie,'Pd,r\?., 1641, in-iol. (Bibliotheque Nationale, Res. Y. 5688 A).
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les plus luxueuses de celles qui furent faites au xvii'' siecle pour

une pi^ce de theatre. II faut s'y arreter un instant.

L'abbe de Marolles, dans ses Memoires, a relate les circons-

tances de X Ouverture du theatre de la grande salle du palais

Cardinal, la ftte donn6e, le choix des invites, et jusqu'a la

nuance de mecontentement de la Reine a certaines allusions (i).

L'illustrateur, lui, a tourne le dos a la salle pour mettre, sous les

yeux des lecteurs, le rideau, la scene, et pour d^rouler, dans le

meme encadrement de pilastres ioniques, les cinq aspects difF6-

rents de I'unique d^cor de la pifece. Le jardin du palais royal

d'Heracl^e s'etend jusqu'ci la mer entre une double rangee de

superbes colonnades. II y fait grand jour au premier acte ;
au

second le ciel s'obscurcit et la lunese leve ; au troisieme, I'aurore

dissipe la nuit; puis le soleil s'eleve sur I'horizon et c'est dans la

pleine lumifere de midi que le drame s'achfeve. Delia Bella s'est

agr^ablement joue de sa pointe legere pour tracer ces jeux de

lumifere, et faire mouvoir, sous ces eclairages divers, Mirame,

Ariinant, Azamore et le roi. Cependant, pas plus que Lasne dans

les figures de la Silvanire, il n'a songe k allonger les ombres

dans le sens voulu par I'etat du ciel.

Les spectacles pr^feres de la Cour etaient les bajlets. Sous

Louis XIII, la charge de dessiner les costumes fut d^volue a I'in-

genieurRabel,temoin I'album duLouvre(2). Par suite, on attribue

a cet artiste les jolies illustrations du Discojirs au Vray du

Ballet Danse par le Roy le Dinianehe XXIX'' Jour de yanvier

M. VI.XVII \i) public « avec les desseins, tant des machines et

apparences difFerentes, que de tous les habits des masques ». Le

sujet est r^pisode de la delivrance d'Arraide. A I'une des pages

I'artiste a reprdsent^ I'h^roine entouree de tortues, d'6crevisses et

(i) Voir Sainte-Beuve Port-RoyaL Edition Hachette, Paris, 187S, in-i6 (t. II, p. y).

(2) Voir p. 147.

(3) Paris, 1617, in-4 (Bibliotheque de I'Institut, Q, 162).
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de limagons grants; sur one autre, Ic tableau du triomphe des

Chretiens
;
puis viennent les personnages, des danses, una grotte,

une fontaine avec naiades vetues en ballerinas, et enfin un sous-

bois oil se promenent des musiciens guides par un saint ermite,

page dont le charme evoque Florence et le « Printemps >> de

Botticelli.

Pendant la regence d'Anne d'Autriche apparut k Paris une

nouveaute, le Theatre italien. Sitot le temps du deuil de

Louis XIII expire, en 1645, fut donne dans la salle du Petit-

Bourbon un drama de Giulio Strozzi La Fmta Pazza \\\. La

recit de la fete est orn6 d'un frontispice et da cinq planches

gravees par Nicolas Cochin. Ici, il n'y a plus k se demander s'il

V a correspondance antra les gravures et las decors reels
;

il est

formellement precise que les illustrations reproduisent les « in-

ventions » da Giacomo Toralli di Fano, c'ast-^-dire du mettaur

en scene vanu d'ltalie, vers 1640, pour initier les Parisiens aux

grands spectacles a machines. On v voit das cours, des places

bordees da somptuaux palais et la plus jolie vua du Paris de

1645, la perspective du Pont-Neuf. Le gravaur Cochin est loin

sans doute d'avoir la genie de Callot ou la brdlante virtuosite

de Delia Bella, cependant pen d'artistes auraient su, aussi bien

que lui, fixer sur le cuivre toute cetta architecture de reve at de

fantaisia.

Mazarin, grand amateur da musique at de representations

pompeuses, voulut faire miaux encore. II entreprit d'acclimatera

Paris I'op^ra florantin (2). II depensa pour faire monter Y Orfeo

de Rossi — « 30000 escus » disent ses amis — « 500000 »

assurent ses ennemis qui profitferent du pretaxta pour ajouter

(1) Feste Tlieatrali per la Finta-Pazza, drama del Si,^ GiuHo Strozzi. RappreseiUate ;;,•/

Piccolo Borbone in Parigi qtiesfanno MDCXLV. El da Giacomo Torelli da Fano, invenlore

Paris, in-fol. (Bibliotheque d'Art et d'Archeologie).

(2) VoirRomain RoUand Les .^fiisicienf d'Aulrefois. Pari2, 190S, in-i6 (p. 54 a 105) et

La Gazette de France du 8 mars 1647.
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aiix griefs du peuple centre le ministre. La piece donnee le

2 inars 1647, ne reussit pas et, soit en raison de cet echec, soit

pour des motifs etrangers a I'art, le genre fut provisoirement

abandonne. II fallait pourtant utiliser les beaux decors faits sous

la direction du peintre Errard (i). Une piece fut command^e en

ce sens a Corneille. Le poete ecrivit done I'Andromede (2), pour

« illusirer » des images, k prendre le mot « illustrer » dans son

acception du xvii'' siecle. L'edition in-4 de cette tragedie, en

1 65 1, contient six eaux-fortes, reproductions fideles des decors,

puisque I'une des planches porte la mention « Giacomo Torelli

invenit — Bardot de Montbelliard pinx. F. Chauveau fe. ».

Le rideau du prologue se leve sur une grotte de rochers dont

le fond s'entr'ouvre sur une jolie marine, tandis qu'au premier

plan passe dans les airs Phebus sur son char. Au premier acte,

c'est Venus qui plane au-dessus d'une capitale toute remplie de

palais et d'arcs de triomphe. Au second, les personnages se pro-

menent dans un « jardin delicieux » oii les vases de marbre

alternent avec les jets d'eau, et les statues avec des myrtes et des

orangers. La gravure du troisieme acte montre Andromede

enchainee,le monstre qui sort des flots et Persee sur Pegase qui

se precipite du haut des airs. A Facte suivant, s'etale un palais

dont Junon sort enlevee par ses paons : enfin au cinquieme, les

personnages sont a genoux devant les Grands Dieux, dans lacour

d'un temple au dome dore et aux colonnes coupl^es en « por-

phyre >^ avec « accompagnements » de bronze.

Les decors de Torelli servirent encore pour le grand ballet

des « Nopces de Tetis » en 1654 (3). Comme c'etait I'usage, une

(i) Voir Mi'moires Itiidils... Paris 1854, in-8 (t. I p. 7.6).

(2) Corneille : Andromede, Tragedie representee avec les Machines sur le Theatre Royal

de Bonrbon. Paris, 1651, in-4 (Bibliotheque Victor Cousin, N° 10923).

(3) Decorations el Machines aprestces aux Nopces de THis, Ballet royal, reprisente en la

Salle du Petit Bourbon par Jacques Torelli inventeur, dediees a VEminentissijnc Cardinal

Mazarin. Paris, 1654, in-fol. (Bibliotheque d'Art et d'Archeologie). Cette publication
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relation de la fete fut publiee, avec frontispice et figures des

« Decorations et Machines ». Les planches sont signees :

« F. Francart del. J. Torelli in. — 1 . Silvestre F. » Le nom du

graveur, iin des plus habiles de la periode qui commence, dispense

d'insister sur la valeur de I'oeuvre. Le frontispice m^rite pour-

tant une mention speciale. La composition est une variante, fort

bien imaginee, du type k portique. C'est un arc de triomphe en

ruines, convert d'herbes folles, et dont rarche,remplie de lumiere,

laisse voir au loin les abords du Pont-Neuf. Les autres gravures

representent, des palais, des grottes, des rochers et un pare

plants de peupliers.

En rapprochant les illustrations de ce ballet de celles de la

Finta Pazza en 1645 et del'Andromede de Corneille en 165 1,

on a probablement toute la serie des decors commandos par

Mazarin, et le fait a un interet qui depasse I'histoire de I'art theii-

tral en raison des rapports etroits de cet art avec I'architecture.

La tradition veut qu'en 1660 tons ces decors de Torelli aient

ete remis au sieur Vigarani, le nouveau machiniste du roi, et que

celui-ci les ait fait bruler dans I'espoir de faire disparaitre a

jamais I'cEuvre de son predecesseur (i). Vigarani avait oublie les

figures de livres.

Les illustrations des pieces de theatre soulevent une autre

fut accompagnee d'une autre, sans illustrations, qui est intitulee : Description parlicu-

liire du Grand ballet et Comedies des Nopces de Pelce, avec les machines, changements de

scene, habits et tout ce qui fait admirer ces merveilleuses representations. Paris, 1654,

in-fol. L'e.Kemplaire de la Bibliotheque de I'lnstitut (N, 196), est complete par des

feuilles de velin sur lesquelles on a colle, puis peint a la gouache, les figures decoupees

des acteurs princiers qui jouerent dans ce ballet avec leurs oripeaux de theatre. Une

note raanuscrite inseree au verso d'une des premieres pages, dit que le livre fut

donne a la Bibliotheque des Menus par M. DE L.\ Ferte le 13 avril 1777. Le donateur

fit present en meme temps d'un autre recueil entierement manuscrit et orne d'acjua-

relles et, d'apres les indications de ce second recit de ballet royal, ce serait lui I'autcur

des planches des deux livres.

(i) Voir Emile Picot, Biblioi^raphie cornilienne. Paris, 1876, in-8 (n° 56) et Regi:,lre

de La Grange (edition de 1876, p. 26).
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question iiiteressante, celle de la recherche de la verit6 histo-

rique dans les costumes. On a dit que cette preoccupation ne

datait que de Voltaire et de M"'' Clairon. Mais sur les frontis-

pices des tragedies du xvir siecle (i), les heros sont vetus a

I'antique dans la mesure ou le permettaient la science archeolo-

gique et peut-etre aussi les mcEurs du temps. Faut-il croire que

les illustrateurs 6taient niieu.x informes que les directeurs de

theatre et faisaient preuve d'un gout plus sur, ou qu'ils copiaient

seulement ce qu'ils voyaient a la scene et qu'ainsi la r^alite fut

autre qu'on ne la cru

?

On pent invoquer en faveur de la premiere de ces opinions

la fantaisie des artistes et certains details plus allegoriques que

reels de leurs compositions (2) ; mais la seconde opinion a pour

elle quelques textes precis, et I'usage suivi pour les ballets de la

Cour.

La piece de Scud^ry Afmtmus on les Freres ennemis (3)

porte en marge des indications sceniques (pp. i et 15) relatives

aux boucliers des soldats romains et aux x vases pleins de pier-

reries )> portes par les Germains, tels qu'on les voit figurer sur le

frontispice de la pi^ce.

Scarron, dans le Romant comique (4), depeint son heros

chausse,

« au lieu de souliers des brodequins a I'antique ».

Ailleurs, il est dit qu' « un costume a la romaiue coute

500 ecus » (5J. Enfin, dans la Description particuliere du Grand

(1) Voir SCUDERY, La Mori de Cesar (1638), Anninius (1644); DE La Serre, Le

Sac de Cartage (1643); CoRNEiLLE, Cinim (1643), Rodogune (1646),

(2) Par e.xemple la louve qui figure sur le frontispice d'une edition i^Horace

(Bibliographie cornelienne, n° 17).

(3) Paris, 1644, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, R, 69, ZZ, 22).

(4) Paris, in-i2 (Edition de 1692, p. 3).

(5) Citation de la these de M. Morillot sur Scarron (Paris, 1888, in-8, p. 325).
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Ballet et Comedies ties Nopces dc Pelee et de Thetis (i), on

trouve (p. 9) ces lignes, particuli^rement significatives surtout

lorsqu'on les rapproche de Tune des planches de la publication

illustr^e 6ditee ^ propos de ce meine ballet (71 :

« C'estoit un amphitheatre orne de colonnes de marbres

enrichies de bronze, qui portoient une terrasse pleine de spec-

tateurs vestus et arm6s k la Romaine ».

S'il est permis de tirer une conclusion provisoire de Texamen

minutieux de beaucoup d'illustrations faites entre 1600 et 1660

pour des pieces de theatre, on pent dire, qu'^ en juger par ces

planches, d^s le debut de la trag6die classique en France, on

s'est preoccupe, pour les costumes, de la verity historique.

On ne connaissait gu^re alors que les Romains de la Colonne

Trajane ou de I'Arc de Titus, c'est done leur casque, leur cui-

rasse, leurs chaussuresqu'on a donnes a tousles guerriers antiques,

comme le sculpteur Warin les donnera plus tard a Louis XIV,

dans une statue de Versailles. Vers 1635, les figures de livres

montrent C^sar ou Germanicus en cheveux longs. C'etait I'usage

du temps; on ne pouvait obliger les acteurs i couper leur cheve-

lure. Par suite, quand vint la mode des grandes perruques, I'ana-

chronisme qui resultait de I'assemblage de cette coiffure avec

le costume antique, passa inapergu.

Pour les costumes feminins, les choses sont un pen diflfe-

rentes, soit que Ton ait tout d'abord manque de documentation,

soit que certains reglements de police, comme celui sur les

nudites, se soient opposes a I'emploi de vetements copies sur

ceux des divinites antiques. Les illustrations des tragedies mon-

trent les heroines revetues d'ajusteraents fort divers et fort

composites, draperies, robes de cour, parures de guerri^re ou

(i) Paris, 1654, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, N, 196).

(2) Decorations el Machines... Paris, 1654, in-l'ol. (Bibliotheque d'Art et d'Archeo-

logie).
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cotillons de paysanne (i).Tout y semble fantaisie on convention;

cependant n'est-il pas curieux de retrouver, dans la coiffure

bizarre de la femme d'Herode sur le frontispice de La Mariane

de Tristan (2), le voile, pose ^ Textremite d'une espece de

corne, dont est paree M"'' de Gournay sur son portrait fait vers

1620 (3)?

En somme, il parait s'etre pass6 pour les costumes de tragedies

tels que les representent les figures de livres, cequi se passa pour

tons les arts. De I'imitation de I'antique si en faveur au debut du

regne de Louis XIV, on glissa pen i pen dans le domaine de la

fantaisie pure, jusqu'a ce que, vers 1760, une fluctuation de la

mode ramenat, avec les corrections n6cessaires et devenues

possibles, au style gr^co-romain du xvii'" siecle.

Quand il s'agit d'illustrations de pieces a sujets historiques

modernes, comme \eDon Saiiche de Corneille (4) ou la Blanche

de Bourbon de Regnault (5), les personnages sont revetus de

costumes Louis XIII, legerement modifies. Dans les comedies

de moeurs (6), la tenue de ville est de regie comme aujourd'hui.

Pour les pieces politiques, il est probable que les principaux

acteurs qui y figuraient, se trouvent reunis sur le frontispice de

VEurope de Desmarets(7). On y voit « Ausonie » la tete chargee

de deux lourdes clefs, « Austrasie » reconnaissable k sa robe

semee de doubles croix, « Germanique » coiff^ de I'aigle h deux

tStes, « Ibere » avec sa fraise et ses moustaches en croc, et

(i) Voir RoTROU, Antigone (1640), Tristan l'Hermite, La Mart de Crispe (1645),

La Serre, Le Marivre de Sainte Catherine (1643), L'Estoile, La Belle esclave (1643),

Chapoton, Coriolan (1639), in-4.

(2) Paris, 1637, in-4.

(3) Voir p. 303.

(4) Corneille, Tlieatre... 1660, in-8.

(5) Paris, 1642, in-4 (Bibliotheque de I'Universite, Rra, 480).

(6) Voir, par exemple, Lci Comidie des Tuileries par les cinq mtheitrs. Paris, 1638 et

Le Menteur (Corneille « Theatre », 1660).

(7) Paris, 1643, in-4 (Bibliotheque de I'Universite, Rra, 434, in-8).
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« Francion )>, le casque orne d'lin coq et I'epee h la main, pret a

ddfendrc la reinc Europe defaillante malgre sa triple couronne

et son globe imperial (i).

Dans I'histoire de VArt Franqais an temps de Louis XIV (\),

M. Lemonnier fait observer que « tout Versailles », bien avant la

construction de ce palais, se trouvait deja dans des decors d'opera

et par suite en partie dans les figures de livres qui reproduisent

ces ddcors. On pent dire dans le meme sens que toute I'archi-

tecture du xvii'' siecle, ou du moins tons les elements architec-

turaux qui caracterisent le style de I'epoque, se trouvent dans les

illustrations gravees entre 1600 et 1660. C'est par cet interme-

diaire que les Frangais se sont accoutumes aux frontons rompus

et aux toits en terrasses. Le prototype des portails d'^glises, de

Saint-Etienne-da-Mont au Val-de-Grace, semble emprunte aux

frontispices de Thomas de Leu ou de Leonard Gaultier, tout

autant qua I'album du Pere Martellange ou aux dessins du Pere

Derand. Les grandes demeures princieres edifices au xvi'' siecle

se voient dans les reeditions des livres de Du Cerceau (2), de

Philibert De I'Orme (3) et de Bullant(4). Mais les constructions

nouvelles sont inspirees directement par les illustrations des tra-

ductions de Vitruve, de Vignole et de Palladio et prouvent I'in-

fluence de la pedagogic sur la pratique (5). Quant a la maison

bourgeoise, petite ou grande, I'architecte Le Muet en a laisse des

(i) La planclie est anonyme, mais il ne serait pas absurde den attribuer a BossE.

le dessin tout au moins. Les types des personnages sont les menies que ceu.x de cer-

taines de ses estampes. La composition est anuisante et resume mieu.x que la piece la

politique de Richelieu.

(1) Paris, 1911, in-i6 (p. 234).

(2) Paris, 1607, 1611, 1615...

(3) Paris, 1626 (Bibliotbeque Nationale, Y, 343, iii-lol.).

(4) Paris, 1619.

(5) Voir H. Lemonnier, L'Arl franfai^ au temps de Richelieu et de Mazarin. Paiis,

1913, in-i6 (p. 219 et 220).
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modeles divers et varies dans les planches de son interessant ou-

vrage : Manure de bien bastirpotir toiites sortcs dc personnes[\).

Les figures dessin^es par un huguenot, le k gentilhomme

Savoysien », Jacques Perret, pour son traite des Fortifications

et Artifices (2), m^riteraient d'etre plus etudiees qu'on ne I'a fait.

Ces planches, gravees par Thomas de Leu, furentpubli^es en 1601.

Les architectes de la premiere partie du x\'ii' siecle, tout au

moins les protestants, les de Brosse, les Marot et les fils de Du
Cerceau, ont du les consulter quelquefois. En tout cas, il y a une

ressemblance assez etroite entre le frontispice de ce livre et le

troisieme ordre de la fagade de I'egHse Saint-Gervais (3). On
trouve dans cet ouvnige une chose fort rare a cette epoque, des

projets de temple (en plan, coupe et elevation). L'un d'eux pour-

rait bien avoir servi pour la construction, entre 1601 et 1603, de

ce temple d'Ablon sur lequel on est si mal renseigne. M. Pan-

nier (4) a retrouve le marche pass6 pour la couverture en briques

de r^difice, el le detail correspond, a pen pres, a la forme de la

toiture de I'une des figures de Perret. La coupe de I'autre res-

semble a la vue interieure du second temple de Charenton, telle

qu'elle est dessinee surl'album d'un voyagenr conserve a la Biblio-

th^que royale de Copenhague (5).

Plus encore que les architectes, les ingenieurs militaires ont du

puiserdansle livre de Perret qui donnedes types de places fortes

d'un systeme deja bien voisin de celui de Vauban. Mais la ques-

tion releve de I'histoire militaire plutot que de I'histoire de I'art,

(i) Paris, 1623, in-fol. (Bibliothcque Nationale, Res. V, 369), et Paris, 1647, avec

supplement (Bibliotlieque de M. H. Lkmonnier).

(2) S. I. n. d., in-l'ol. (Bibliotlieque de I'Histoire du Protestantisme fran^ais, n" 396).

(3) Une ressemblance du meme genre, mais moins sensible, existe entre le fron-

tispice de H Bible Ae Frizon (Paris, 1621, in-fol.) et le portail de I'eglise de la Sorbonne.

Meme s'il n'y a que coincidences, ces coincidences sont curieuses.

(4) Voir J. Pannier, L'Ei;lise rifonnic de Paris. Paris, 19H, in-8 (p. 112).

(5) Bulletin de I'llisloirc du Prolcslaittistne fiantais. annee 1900, article de M. Weiss,

L'Ail el le Proteslaiilisine franfiiii (p. 523 et suivantes).
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il suffit de I'avoir signal^e. D'autres planches offrent I'int^ret de

montrer des constructions concues dans un stvle interm^diaire

entre le style du xvr siecle et le style Louis XIII; I'un de ces

batiments est une grande maison a dix etages, la premiere peut-

etre que Ton ait projetee en France.

Parmi les ^l^ments architecturaux des illustrations de 1600

k 1660, frontispices ( I ) ou planches de livres de fttes et entries

princieres (2), figure souvent un motif que Ton s'etonne de ne pas

rencontrer dans les monuments de cette epoque (3); c'est une

sorte de petit obelisque ou pvramide surhauss^e. Sans chercher

au fait une explication quelconque, il faut remarquer que, avant

et apres la premiere partie du siecle, s'eleverent a Paris des

monuments a pyramide, pyramide du Palais construite en 1597

et demolie en 1605 (4), pyramide de carton-pate aux Champs-

Elysees a I'emplacement du rond-point de I'Etoile (5); pyra-

mides des bas-reliefs de la porte Saint-Denis; il faut constater

aussi que la plupart des facades d'eglises du xvii" siecle, terminees

aux environs de 1720, presentent ce meme element decoratif,

entre autres celles de Notre-Dame-des-Victoires et le portail

d'Oppenord a Saint-Sulpice. Pourrait-on assurer que les figures

de livres n'ont joue aucun role dans I'inspiration des architectes?

Ce qui s'est pass^ pour I'architecture s'observe egalement pour

la sculpture et la peinture.

Le livre du R. P. Dan, Lc Tresor des Merveilles de Foittai-

(i) Voir le P''" Caussin, Elechncm Svinbolontin... SviUai;>ii,ilii. Lvon, 16 iS, in-4,

frontispice de Leonard Gaultier.

(2) Voir Wapy, Z(?s Iwnneurs el applaiidii.'icini'nls rciuii/s... aux SS. Iifiuue dc Loxolc

cL Franfois Xavier. Pont-a-Moussorr, 1623, in-4 (Bibliotheque d'.\rtet Archeologie).

(3) 11 y avail cependant des acroteres pyramidaux ii la facade de I'Eglise des

Eeuillants.

(4) Voir J. Pannier, L'Eglise refonnee de Paris sous Henri TV. Paris, \^\\, in-S

(p. 209).

(5) Voir M. PofeTE, Notice sur fExposition de la BiUiollu'que et des Travaux liisfo-

riques de la Ville de Paris, du 25 mai au 2 octobre 191 1 (p. 17).
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neblcau (i), edite en 1642, contient une viie de la « Maison

Royalle de Fontaine Belleau >^ et renseigne siir quelques fon-

taines aujourd'hui disparues ou modifiees. Ainsi I'une des planches

signees vv P. de Francini Inven. A. Bosse scnlp. » montre I'aspect

ancien de la « Fontaine de Diane » avec la statue portee a

Versailles et les bronzes de Prieur conserves au Louvre (2).

Des gravures d'illustration font connaitre deux statues de

Louis XIII detruites en 1789, celle de Place Rovale erigee

en 1639, et celle de I'hotel de ville de Reims. La premiere

apparait sur une planche des Ciiriosttes dc Paris (3) et la seconde

dans le livre d'un Remois, Rene de La Cheze, qui publia a Reims,

en 1637, le recit de la ceremonie d'inauguration (4), avec tailles-

douces d'Edme Moreau. Ailleurs — et ceci est beaucoup plus

interessant — on releve une ressemblance qu'il parait difficile

d'attribuer a un simple hasard, entre des details de figures de

livres et d'importants morceaux de sculpture bien posterieurs a

ces livres. A larigueur, on pent traiter de coincidence, I'analogie

entre un motif secondaire d'un mauvais frontispice de J. Picart

pour une Histoire Gciieralle dn Serrail (5), et 1' « ApoUon servi

par les Muses » de Girardon. Mais, \< Le Rhone >^ de Guillaume

Coustou, semble n'etre que la realisation en marbre d'un bas-

relief allegorique imagine en 1622 pour la reception de Louis XIII

a Lyon et grave par Claude Audran dans le recit de cette

fSte (6). On pent encore dire ici que le sculpteur et le graveur

(i) Paris, 1642, in-fol. (Bibliotheque Xationale, L, K, 2803).

(2) Voir E. DiMiER, Fontainebleau. Paris, 1911, in-tol.

(3) Paris, 1716. Reimpression de 1883, gr. in-8 (Bois copie sur une gravure d'AvE-

UNE datee de 1686.)

(4) Le Roy Iriomphant ou la Statue equestre de I'Invincible monarque Louys le

Juste XIII (iu nom, Roy dc France et de Navarre, />osee sur lefront de l'Hostel de Ville de

Reims, I'an MDCXXXVI. Reims, 1637, p. in-4 (Bibliotheque d'Art et d'Archeologie).

(5) Paris, 1624, in-4 (Bibliotlieque de I'lnstitut. Y, 157 A).

(6) Reception dc tri-s Chrestien... Louis XIII... Lyon, 1622, in-fol. (planche 11)

(Bibliotheque d'Art et d'Archeologie).
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ont tous deux imite une statue antique. II n'en saurait etre de

meme pour I'un des •>< chevaux de Marly » qui, d^s 1623, se dresse

a droite du frontispice compose par Crispin de Passe pour le

Maneige de Pluvinel (i). Des similitudes du meme ordre s'ob-

servent, d'une part entre i'un des coursiers du Soleil d'un en-tete

de Claude Mellan (2) et le celebre haut-relief de Le Lorrain ; de

I'autre, entre I'enserable de cet en-tete de Mellan et le char

de la Victoire, sculpt6 vers 18 10 par Cartellier ;\ la porte du

Louvre

.

Las rapports entre les illustrations de livres et la peinture

contemporaine sont encore plus etroits. Tout d'abord il s'agit

souvent des memes artistes, et, le plus grand de tous, Poussin,

a donne, pour ainsi dire, son canon et son credo, dans les figures

d'antiques qu'il a dessinees pour le Traitc de la Pemture de

Leonard de Vinci, public par R. Fr^art de Chambray (3). Puis

il y a frequemment identity de sujets. Le devouement de Marcus

Curtius fut grave par Leonard Gaultier pour servir de marque

au libraire Chevalier (4), sculpte par Gilles Guerin pour une

cheminee de I'hotel Hesselin (5), dans I'ile Saint-Louis, et paint

par Claude Vignon pour « un curieux nomme Perruchot » (6).

Les episodes de la Jcnisalon Delivree furent burines par

Lasne (7) apres avoir inspire le pincaau d'Ambroise Du Bois a

Fontainebleau (8). L'histoire de Theagene et Charicl^e fut illus-

tree tour a tour par Pierre Vallet (9), Lasne et Crispin de

(i) Paris, 1633, in-fol.

(2) Voir les editions du Louvre.

(3) Paris, 1651, in-fol. (Bibliotheque de I'Institut, N, 13).

(4) Voir Cornelii Taciti et C. Vdlcii Paterculi Script,!. Paris, 1608, in-S (Bibliotlicqiie

de I'Institut, V, 41).

(5) Voir Menwires inedits (t. I, p. 262).

(6) Id. (T. I, p. 277).

(7) Paris, 1626, in-8 (Bibliotheque Nationale, Yd, 2440).

(8) Voir L. DiMiER, Fontainebleau. Paris, igii.

(q) Paris, 1613, in-8.
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Passe (I), et peinte par Du Breuil au chateau de Saint-Germain,

par Aniboise Du Bois k Fontainebleau et par Jean Mousnier

dans les appartements de I'eveque de Chartres, Leonor d'Es-

tampes (2). On pent egalement rapprocher les compositions de

Rabel pour XAstree et les peintures du chateau de Chevernv (3),

les illustrations diverses publiees sur la prise de la Rochelle et

le tableau de Claude Lorrain au Louvre, et citer bien d'autrcs

exemples de ce genre, sans parler des sujets mythologiques ou

religieux (4).

Les images de livres sont souvent la reproduction de tableaux

disparus. Ainsi pour beaucoup de portraits, k commencer par

celui de Rabelais (5) que Lasne a grave pour I'edition (6) de 1626;

et ainsi pour les peintures de BoUery relatives a I'entree de

Henri IV a Paris, qui ne sont connues que par trois estampes

publiees en 1632 dans le Theatre Geographiqiie de Gabriel-

Michel de La Roche Maillet (7).

U Histoire de tons les Cardinaux Francois (8) ecrite en 1660

par Francois Duchesne, contient 98 portraits dont la gravure

est mediocre et qui, cependant, offrent un grand int^ret. L'auteur

raconte dans la preface qu'il a fait copier des tableaux, des

(i) Paris, 1623, in-8.

(2) Voir Sociite des Beaux-Arls des dip<!rtciiients (t. XXV, p. 241).

(3) Voir Chennevif.res, Recherchcs sur <]tiel<]ues artistes provincianx. Paris, 1S50.

(4) M. Rosenthal, dans son livre La Gravure (Paris, 1909, in-8) a note une coin-

cidence curieuse entre la « Legon d'anatomie » (1632) et un frontispice de Leonard

Gaultier date de 1628 (p. 189 note). On connait a la fin du xv*^ siecle et au commen-
cement du XIX", deux exemples celebres de ces rapports entre illustrations et pein-

tures : celles des Saintes peregrinations de Breydexbach qui ont inspire Carhaccio,

et celles de Flaxman pour Homere qui ont influence Ingres.

(j) Voir Gazette des Beaux-Arts, 1908, i" semestre, article de M. Ci.Ofzor, Les Por-

traits de Rabelais.

(6) Les (Euvres de M. F. Rabelais (Paris, 1626), in-8 (Plan. Bibliographic rabelai-

sienne, p. 219 et 220).

(7) Paris, 1632, in-fol. (Voir un exemplaire de I'edition de 1641 sous le litre de

Geographic du Royaume de France a la Bibliotlieque de I'lnstitut, Usuels, 580.)

(8) Paris, 1660, in-fol. (Bibliotheque de I'lnstitut, T, 35.)
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Statues tombales, des << Vitres d'Eglises », et il a eu soin d'in-

diquer la provenance a cote de chaque illustration. Quelques

effigies ont 6te prises a « la petite Galerie du Louvre »
;
celle

du Cardinal Le Moine vient d'un vitrail du college de ce nom

aujourd'hui disparu ; d'autres sont dites « tirees des reliefs de

Notre-Dame » comme celles d'Etienne de Paris, ou de Michel

du Bee ; d'autres proviennent d'Amiens, d'Avignon, ou ont ^te

envoy^es de Toulouse par le libraire Bosc. II y aurait toute

une etude k faire sur ces portraits et les originaux qu'ils repro-

duisent.

Les illustrations (^es Femmes Fortes du Pere Le Moyne (i)

suggferent des reflexions analogues ; il y avait une galerie des

memes « Femmes Fortes » au chateau de Richelieu (2) et une

autre^ qui subsists encore, dans I'oratoire de la marechale de

La Meilleraie a I'Arsenal. Cette derniere galerie a et^ peinte en

partie par Vouet, en partie par Claude Vignon, precisement

I'illustrateur du livre du Pere Le Moyne. Telle est du moins la

tradition rapport^e par les 6crivains qui se sont occup^s de la

question (3). Mais les peintures de I'Arsenal sont d'une fraicheur

suspecte, et la question est encore a ^lucider.

Une serie de portraits detruits est celle des rois et des reines

de France, executee par Bunel dans la petite galerie du Louvre.

On trouve comme le programme de cette oeuvre et un modele

de ces portraits dans I'opuscule d'Antoine de Laval intitule Des
peintures convenables aux basiltqiies et palais du Roy mestnes a

sa Gallerie du Loicrre, qui fut public en annexe aux Desseins

dc professions nobles et publiques (4). L'^crit datait de 1600;

c'^tait, ainsi que I'indique la lettre d^dicace, une suite donn^e a

(i) Paris, 1647, in-fol. (Cabinet des Estampes).

(2) Voir U. v. Chatelain, Niiolas Fouquet... Paris, IQ05, iii-8 (p. 238).

(3) Voir le Pere H. Cherot, Etude sur la vie et les amxres du Pire Le Moviie. Paris,

1887 in-8 (p. 606 et 607).

(4) Paris, 1605, in-4 (Bibliolliijqiie Xatioiiale, L, m '. 118, reserve).
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une conversation que I'auteur avait eue avec Sully. Laval recla-

mait des peintures avec sujets emprunt^s a I'Histoire de France

et les « effigies » des rois depuis Pharamond jusqua Henri IV,

« logics chacune en un portique » et entourees d'alldgories, de

devises et d'emblemes. Deux gravures de Thomas de Leu, le

portrait de Henri IV, et les attributs de la dvnastie nouvelle ou

pour la premiere fois figure le soleil, compl^taient I'exposd (i).

Le projet dut plaire; la decoration fut entreprise dans le sens

propose et, en 1608, un Anglais, de passage a Paris, consignait

dans ses notes de voyage qu'on voyait au Louvre v< bon nombre

de beaux portraits de rois et de reines de France peints a I'huile

et enchasses dans le bois et les lambris » (2).

Laval disait <.< a peine sera commence ce bel oeuvre que tons

les peintres, graveurs, sculpteurs, tailleurs de planches de bois,

de cuivre, de taille-douce, d'eau fort, imagers, dominotiers et

autres, en retireront les copies... » Les graveurs n y ont pas

manqu^, en effet. Le buste de Henri IV peint par Bunel se

retrouve jusque sur le frontispice d'un petit livre public a Orthez

en 1610 (3). Les autres portraits furent, pour la plupart, reproduits

dans \Histoire de Mezeray (4).

Les tableaux de la galerie du Palais Cardinal furent disperses

au cours du xviii" siecle et le plus beau, le Richelieu de Philippe

de Champaigne, est au Louvre. Mais avant la dispersion, cet

ensemble de Portraits des Moiiiincs illustres francois avait et6

« desseignez et gravez par les sieurs Heince et Bignon, peintres

(i) Voir Berty, Topographic historiqiie du ]'ieux Paris (Region du Louvre). Paris,

1868, in-4 (p. 63 et 64). Voir aussi Robert Du.mesnil (X, n" 115).

(2) Voir Memoirei de la Socieie de /"Hisloire de Paris et de l'lie de France. T. VI

(1879) (P- 29 et suivantes). Voyage a Paris de Thomas CoryaTE, extrait, traduit et

annote par Robert de Lasteyrie. Le voyageur dit encore <v je vis les portraits de

rois conserves dans des armoires de bois i>.

(3) L'HosTAL, L'Avant x>ictorieux. Orthez, 1610, in-8 (Voir Lacaze, Les imprimeurs

et libraires du Beam. Paris, 1884).

(4) Paris, 1643, in-foi.
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et graveurs ordinaires du Roy ^'^ pour un ouvrage de Vulson de

la Colombiere 1 1 ). Dans la dedicace, les illustrateurs disent que

leur burin a *.< retire » ces portraits de leur « prison doree » afin

de les « rendre communs h tous les Frangois ». Leurs planches

ne sont pas assez bonnes pour laisser distinguer nettement les

peintures de Vouet de celles de Ph. de Champaigne ; I'oeuvre

sert n^anmoins a les identifier. De plus, tout autour de certains

portraits, comme celui de Suger et de Duguesclin, est disposee

une suite de petites scenes einpruntees a la vie du personnage,

et I'une d'elle, la remise des clefs de Chateauneuf-Randon, pour-

rait bien avoir inspire le tableau de Brenet compose en 1777

sur le meme sujet.

Aucune figure de livres du xvir siecle n'oftVe rien de com-

parable, meme de tres loin, a la celebre « Galerie de I'Archiduc

Leopold )) de Teniers ; on trouve cependant, parmi ces illus-

trations, la preuve du goiit des Francais pour les collections de

tableaux et I'aspect que devait presenter quelques-unes des

galeries de Paris. Chauveau a grave, en tete du livre intitule Le
Cabinet de M. Scudery (2), la vue d'un petit musee particulier,

(1) Les Portraits des homines illuUrts fraiifois. Paris, 1650, in-fol. (Voir un exeiii-

plaire date de 1655 a la Bibliotheque de I'liistitut. AA, 86). Une petite edition in-8

fut publiee, en 1690, avec de mauvaises gravures copiees sur celles de la grande edi-

tion (Bibliotheque de I'auteur).

L'abbe de Foxtenai, dans son livre Galerie du Palais roval (Paris, 1786-1808

3 vol. in-fol.) dit que la Galerie des hommes illustres (aile gauche de la second^ cour

du Palais) « avait ete si negligee qu'en 1727, on fut oblige de la detruire ». II ajoute :

« Philippe Champagne avait fait son possible, pour peindre d'apres les ori"inaux...

Vouet ne fut pas si scrupuleux ; il en copia quatre d'apres Bunel et fit les autres

d'imagination ».

(2) Paris, 1646, in-4 (Bibliotheque de I'Arsenal). Ce cabinet pourrait ne pas avoir

ete aussi imaginaire qu'il semble au premier abord, mais avoir ete compose d'estanipes

originates et de reproductions gravees des tableau.x que Sct^DERY aurait desire posse-

der. On peut remarquer que les « Natures mortes » n'y sont pas dedaignees. L'au-

teur, dans la preface, dit :
<< Vous connaitrez facilement que je ne parle pas d'unc

matiere que j'ignore, que ma passion n'a pas este aveugle et que j'ay bien sceu qu'il

faut connoistre pour aimer ». Voici la liste des pieces de ce cabinet : Perugin, la



330 LRS CRUVRES.

visits par trois amateurs, line quinzaine d'ann^es plus tard, le

meme artiste a compose pour les Divers portraits de Mile d~e

Montpensier ( i ), un frontispice qui represente una galerie de

palais d^cor^e d'une quadruple rangee de tableaux. Entre temps,

avait paru dans La Pucelle une belle planche de Bosse, d'apres

Vignon, qui montre le fr^re d'Agnfes Sorel faisant ^ deux

cardinaux barbus, les honneurs d'une superbe « Galerie des

Batailles ». II y a, dans ces trois gravures, des details de deco-

ration architecturale ou de moeurs tellement pris dans la realite

du temps qu'il semble impossible de les tenir pour des compo-

sitions de pure fantaisie. Les artistes ont du «.< portraiturer » des

salles de galeries connues. Lesquelles? Peut-etre, Lhauveau celle

du Palais d'Orleans et Vignon celle du chateau de Thorigny :

Mademoiselle demeurait alors au Luxembourg, et, au chateau

de Thorigny, les Matignon avaient fait decorer, en 1653, une

grande galerie par ce meme Vignon (2).

Les amateurs du xvii'' siecle se montrent, dans leurs corres-

pondances, encore plus ^pris d'archeologie que d'art. Les illus-

trations des livres du temps trahissent aussi nettement la meme

prise de Troie ; Le Parmesan, ^rwirfif/ Vignox, TJaleslris, Reine des Amazoiies ; Rt-
BEXS, Orphee et Eurydice ; SpiSELLO, Adonis et Venus; Louis XIII, Son portrait au
crayon; Blavchard, Zephyr; Beaubrun, Li Reine; C\\.Vs.sins.'S, Gilathee; Dupre,
le Due d Orleans; Frederic, Cephale et I Aurore ; La Segxora, Mademoiselle (minia-

ture); GuERCHix, Narcisse; CoRREGE, Hercule : M. A. Caravage. La Chute de PhaHon :

P. Bril, CI. Lorrain, Mauperche, Cornu, Paysages; Tintoret, Promethee : FrSminet,
Proserpine: M. Lasne, Le Roi; La Hire, Histoire de Panihee; Van Dyck, La Reine

d'Angleterre; Le Tassi, Apolhn et Hiacinthe ; Pfei.ERiN, La Princesse de Condi ; Gobbe
et Mahaut, Raisins et pommes ; Dei.la Bella, La bataille de Rocroy (Estampe); Le
Josepix, Orphie; Ixilaer, Rome (taille-douce) ; Champaigxe, Richelieu ; L. i/Elveixs,

Didon..., etc.

(i) Paris, 1659, in-8 (Bibliotheque Nationale, i88 L 37 b, res.), I'edition in-tolio

ne contient que des armoiries, un en-tete et une lettre grise.

(2) Voir L. Delisle, I'Imprimerie a Saint-Lo au XVIP siecle, Saint-L6 1904, in-8

(p. 5, 13 et suivantes, reproduction d'un ecrit de 1660 contenant une « Description en

vers des tableau.^ de la Grande Galerie du Chateau de Thorignv). et M. Godkfrov
Notice... et Guide du Cliateau de Torigni, Evreux, 1894, in-4.
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GALERIE DES P.ATAILLES

DESSiN DE CL. VIGNON, GKAVURE D'ABR. BOSSE.

Chapelain : La PuceUe. — In-folio. Paris, 1656.

(Bibliothcque Sainte-Gcncvieve. A. 313 ^ A. 216.)

Voir page 330.





Pi.. Xr.IV.

REIMS. SAINT-NICAISE EN 1626, gravuke de NICOLAS DE SON.

MarlOT : Metropolis Kciiijinis Ilisloiio. — Iii-folio. Lille, 1666.

(Bibliotlieque do I'lnstitul. X, 163-^.)

Voir page 331.
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tendance. On publia entre 1600 et 1660, beaucoup d'ouvrages h

figures sur les monnaies anciennes, les monuments antiques et

tout ce qui pouvait subsister du vieux pass6 fran9ais. Quelques-

uns ne furent que des Editions francaises de livres italiens ccle-

bres comme celle de I'ouvrage d'Eneas Vico Augiistaniin ima-

gines b'ormis exprcssae par Du Val en 1619(11; mais le fait est

k signaler a cause de I'importance des planches et du role que

ces illustrations ont pu jouer dans I'adoption de motifs d6coratifs

gr6co-romains. D'autres ont un caractere national
;
on y trouve

toutes les curiosites de la France de Louis XIII, depuis le Camee

de la Sainte Chapelle (2) jusqu'au Sceptre de Charlemagne (3);

et certaines de ces figures peuvent, presque tout autant que les

dessins de la collection Gaignieres reproduits dans I'ouvrage de

Montfaucon, renseigner sur des monuments demolis, tels que,

par exemple, I'eglise Saint-Nicaise i Reims (4), ou le jube de la

cathedrale de Bourges (5).

Le Rcveil de Chyndonax de Guenebauld (6), contient I'image

gravee par N. Spirinx, d'un tombeau celtique (?) decouvert en

Bourgogne. Un livre, paru a Lyon en i62(S (7), donne les anti-

quit^s de Besancon, dont une monnaie d'or d'Agrippa portant

au revers le Neptune de Lysippe. L'Histoire des Comtes de

Tolose de Guillaume Catel renferme des « pourtraits tires d'un

vieux manuscrit gascon », et ceci n'est point une gasconnade, car

(i) Paris, in-4 (Bibliotheque de lauteui). Voir le jirisilcge ; il parut une traduction

fran^aise en 1646.

(2) Jean Tristan, Coniinentaire^ hi^toriqites, Paris, 1644, in-folio (Bibliotheque de

ITnstitut V 49).

(3) Idem, Traicte du Hi, Paris, 1656, in-4 (Bibliotheque de I'lnsiitut, X 641).

(4) Guillaume Marlot, Metropolis Retnetisis Hisloria, Lille, l666, in-folio (Biblio-

theque de rinstitut X 163 A).Laplanche n'est passignee, mais le graveur est N. de Sox
et la date 1626.

(5) Voir Breviarium. Bituricense. Bourges, 1676. Bibliotheque Sainte-Genevieve.

(6) Dijon 1621, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, Z, 156).

(7) J. J. Chifflet, Vesontio Civilas. Lyon, 161S, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut

X 510).
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ces gravures sont renversees, ce qui atteste I'existence dun ori-

ginal (II.

Ces illustrations diverses n'offrent pas d'autre int^ret que

celui d'etre des documents. Les planches de I'ouvrage de Bergier,

Le Dessein de THistoire de Reims[2), sont meilleures ;les arcs de

triomphe edifies par les Romains sont dessin6s et graves par des

artistes locaux, G. Bauzonnet et Edme Moreau, qui ne sont pas

tout a fait depourvus de talent. II en est de meme pour Grand-

jean, de Piennes et surtout de Thurneyssen, les illustrateurs de

\Histoire genealogiqiie de la Royalc Maisoii de Savoie (3), et

c'est ce qui ajoute a la trfes grande valeur archeologique de

I'ouvrage. II y faut signaler des portraits et des reproductions des

monuments ou sepultures de Brou, Hautecombe et Dijon. L'une

de ces dernieres represente le tombeau de Blanche de Bour-

gogne et de Jeanne de Savoie, sa fille, « tombeau, dit I'auteur,

qui estoit tres magnifique >^ et « a este demoly depuis cinq ou

six ans par les religieux de ce Monastere (des Cordeliers) » (4).

La plus int^ressante peut-etre parmi toutes les illustrations

de cette categoric, est I'unique planche d'un petit livrebien mince

paru a Aries en 1656, La Diane et le J^upiter d'Aries se don-

nans a connoisire aii.x esprits curicux (5). II eiit suffi de rappro-

cher ce frontispice d'une photographic a la meme echelle de la

« Venus d'Arles » telle qu'elle est aujourd'hui, pour s'apercevoir

des retouches de Girardon, sans avoir a attendre la decouverte

du moulage fait avant le depart de la statue pour Paris (^6j.

(i) Toulouse, 1623, in-folio (Bibl. du Ministeie de la Ciuerre D. 2 e. 450).

(2) Reims 1635, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, X 440).

(3) Lyon, 1660, in-folio (Bibliotheque de I'lnstitut Y 281).

(4) Idem (p. 383 et 384),

(5) Aiies, 1656, in-4 (Bibliotheque Nationale, V 12283).

(6) Voir Comptes Rendus de I Academic des hiscriplions el Belles-I.ellres. Octobre 191

1

(p. 656, 658, 660 et 661) et Revue de IArt Ancien et Moderne. Fevrier 1 91 2 (Article de

M. Heron de Villefosse).
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L.\ VENUS D'ARLES en 1656, cuavi-rk de TESTEHL.VNQUE.
K EB.^-i u : La Diane el le Jitpiler d'Ailcs. — ln-4'', Aries, 1656.

(Bibliotlieque Xalionale. V. 122S3.)

Voir page 332.
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Les figures des livres du xvii* siecle ne presentent pas des

relations moins etroites avec les arts secondaires des jardins, du

bois, du fer et de la tapisserie. Tout le monde connait le Theatre

d'Agriculture[\) d'Olivier de Serres, et sait qu'on y trouve des

plans de jardins m^dicinaux et les « parterres » des Tuileries,

coniine on trouve ceux du Louvre, du Luxembourg, de Saint-

Germain et du Versailles de Louis XIII dans les Tniites de

lardinagc des precurseurs de Le Notre, les Boyceau(2), les

Betin(3) et les Mollet(4).

Les deux livres de Mathurin Jousse, Le Theatre de I'Art dii

Charpcutier(^) et La fidele oiivertiire de i'Art dii Serritrter[b),

sont celebres. L'un donne tons les details des assemblages de

bois ; I'autre p^le-mSle, des serrures, des appareils orthop^diques,

une machine k tailler les limes, des modules varies des jolies clefs

du temps et jusqu'aux silhouettes des forgerons qui forgent ces

objets divers. Ici encore, il v aurait bien des rapprochements

a chercher entre ces illustrations et les objets auxquels ces

images ont pu servir de « patrons >•>.

En ce qui concerne les tapisseries, il est probable que les

figures de livres du xvii' siecle ont joue un role tout aussi impor-

tant que les planches de la Bible des Panvres['j) a la fin du

xv^* siecle et celles de I'histoire de Mac6e et Gombault gravies

au xvi" siecle (8).

(i) Paris, ill-folio, l6oo, 1603, 1604, 1608.... (i'" edition a la Bibliotlieque Sainte-

Genevieve).

(2) Traile du Jardinage, Paris, 1638, in-fol. (Cabinet des Estampes. Hd 87).

(3) /,« Fidele jfardinier, Paris, 1636, in-fol. (Cabinet des Estampes. Hd. 84).

(4) Theatre des Plans etJardinages,'Pzx\% 1652, in folio(Bibliotlieque NationaleS.4775).

(5) La FLgcHE, 1627 (Bibliotheque de I'lnstitut, N 205).

(6) Idem 1627 (Bibliotheque d'Art et d'Archeologie).

(7) Voii- E. Male L'Art Religieux a lafin du Mo\en age en France, Paris, igoS, in-4

(p. 249). :

(8) Au Moyenage, les enluminures des manuscrits ont de meine inspire d'aiitres

oeiivres d'art, ainsi les miniatures de La Bible de Cotton pour les mosaiques de Sainl-

Marc (Voir Ch. Diehl Manuel d'Art Byzantin. Paris 1910, in-S (p. 233, 507 et 508).
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M. Collas, dans sa these sur Chapelain(i) a rappel^ qu'il

existe au chateau d'Espanel, dans le Tarn-et-Garonne, sept tapis-

series d'Aubusson copiees sur les figures de La Pucelle[2). Le

fait n'est pas unique. Un amateur et savant bien connu, M. Jules

GuifFrey, possede trois tapisseries du xvii' siecle dont les sujets

sont empruntds aux illustrations de I'Ariane de Desmarets.

D'ailleurs, on releve de nombreuses coincidences entre des

litres de livres illustres et des designations de tapisseries.

Dans un marchd passe en 1661, avec un «.< marchand tapissier

d'Aubusson », il est fait mention d'une tenture de « six pifeces

representant I'histoire du Grand Cyrus ». (Societe des Beaux-

Arts des departements, 1901, p. 102).

L'Inventaire des Tapisseries de la Couronne, public en 1892

dans les Archives de I'Art Francais, signale un « Manege de

Louis XIII » tapisserie des Flandres faite par Jean Geubels en

1626, et cette date confirnie qu'il pourrait bien s'agir de pieces

inspir^es par les gravures de Crispin de Passe dans le livre de

Pluvinel, public en 1623.

Dans I'inventaire du chateau de Chamarande(3), on relive :

tapisserie de Bruxelles « les metamorphoses d'Ovide;» dans

celui de Michel Le Tellier en 1685(4). : tapisserie de Beauvais

« Les Songes du Poliphile >> ; dans celui de L. Laisne, en 1680(5)

tapisserie « L'Histoire d'Astree »; dans celui de I'Abbe d'Effiat,

en 1698 (6) : « Tenture de tapisserie des Gobelains, L'Histoire

d'Astree, de vingt-six aulnes de course... » etc.

(i) Paris, 191 1, in-8.

(2) Voir un article de M. Ed. Forestie dans le Bulletin de la Socieie Archeolo-

gique du Tarn-et-Garonne (Societe des Beaux-Arts des Departements, XXIII, 1899

p. 569).

(3) Archives de I'Art Frangais, 1892 (p. 64).

(4)/</. (p. 113).

(5) Id. (p. 128).

(6) Id-. 1899 (p. 198).
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Depuis 1660, beaucoup des tapisseries de la Couronne ont ^t^

d^truites, alienees ou perdues. On n'en connait plus guere que le

sujet. Certaines gravures de livres permettent pourtant d'avoir

encore une vague vision des plus pr6cieuses. Les trois planches de

Le Pautre pour La pompeusc et niagnifique ccremonie du Sacrc

(in Roy Louts XIV (\), reproduisent les tentures ^talees dans la

Cathedrale, et I'auteur des dessins a pris soin de tout expliquer :

« Je me suis assujetti k ne rien omettre de ce qui estoit dans

« I'enceinte... mesme jusqu'aux tapisseries, puisque ce sont les

« plus belles de la Couronne ; vous y verrez cette fameuse

« tenture des Actes des Apostres de Raphael d'Urbin; I'His-

« toire de Saint-Paul, de Jules Romain, et cette belle tenture du

« mesme des Guerres d'Annibal et Scipion, et plusieurs autres...

« J'ay mesme recherche avec estude les draps de pied du

« parterre des deux grands escaliers du Jub^, le tout de velours

« et de brocard dor par bandes rehauss6 de fleurs de lys d'or,

« sans oublier les moindres petits ornements de I'architecture

« gotique et les figures des vitres. »

Ce souci de reproduire jusqu'aux vitraux de la cathedrale de

Reims, suffirait a montrer que cette partie de I'art du Moyen-
Age avait encore des admirateurs au xvii*" siecle. Les peintres

verriers maintenaient les traditions de leurs devanciers — le

livre de F^libien(2) en fait foi — et il est probable que, suivant

en ceci la pratique du xwi" siecle, ces peintres ont dli souvent

s'inspirer de gravures. Les vitraux du xvir siecle sont encore

trop pen etudies pour qu'on puisse signaler des points de ressem-

blance avec certaines figures de livres. II y a bien une analogic

relative entre le dessin d'un vitrail de I'^glise de Conches (Eure)

et le frontispice d'un petit ouvrage de 1609 Le Christ au pres-

(i) Paris, 1655, in-folio (Bibliotheque Xationale). « Avis au lecteur ».

(2) Voir (Felibiex) : Des Principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Pein-

ture et des Autres Arts... Paris, 1676, in-4) (ji. 246, 249 et suivantes).
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soir[ 1 1 de Jean d'Intras, mais ici le vitrail est ant6rieur a la

gravure(2) et I'analogie presuppose seulement I'existence d'un

prototype commiin.

II est encore une categorie d'images, quoique d'un ordre bien

different, qui peuvent ofFrir d'etroits rapports avec les figures de

livres : ce sont les images litteraires. Fenelon a pu prendre les

descriptions de I'episode d'Antiope et Tel^maque dans la Chasse

de Meleagre de Le Brun (3). De meme, des illustrations pour-

raient etrela source premiere d'ou derivent certaines expressions

et tournures poetiques. Si etrange que soit I'assertion, beaucoup

d'auteurs de la seconde moitie du xvii" siecle auraient'pu faire

illustrer leurs oeuvres avec des gravures parues quelques annees

auparavant. Boileau et Bosse proclament tous deux la divinite

de la raison (4).

Les mots qu'Harpagon vent faire graver dans sa salle a manger,

Moliere a pu les prendre sur un frontispice grave par Bosse (51,

pour une edition de I'ouvrage de Cornaro, paru vingt ans avant

VAvare. Quelques-unesdes jolies images de La Fontaine, Z'o«(fe

transparente, les Hmnides bords du voyaume dn vent sont deja

dans les illustrations de Callot pour le Lux Claustri [b)\ de

meme, on pent voir Le Pot de terre et le Pot de fer,

« L'un contre I'autre jetes »

dans I'^dition de 1601 des Emblemes d'Alciat [j).

(i) Paris, s. d. in-12 (Bibliotheque de I'Arsenal, 7055, T).

(2) Voir E. Male, VArt Religieux de la fin du Moycn Age, Paris 1908, in-4 (p. 1 14).

(3) Voir H. Lemonnier, L'Art Franftiis an temps de Richelieu et dc Mazarin, Paris,

1913, in-i6 (p. 287).

(4) Voir H. Lemonnier, L'Art Franfais an temps de Louis XIV, Paris, 191 1, iii-16

(p. 105).

(5) Voir an Cabinet des Estampes; teuvre de Bosse (Ed. 30 c) et Bibliollieque

Nationale Luigi Cornaro overo Discorsi delta Vita Sobria, Parigi 16^6, in-24 Te 43.

(6) Paris, 1646, p. in-4 (Planches 22 et 23).

(7) Paris, 1601, in-8 (Bibliotheque Nationale, Z, 17417).
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Le jeu des portraits « paries », si a la mode au milieu du

XVII' siecle, et la grande place du genre dans la litterature du

temps, se comprennent mieux quand on a vu les portraits graves

qui ornent les livres qu'on lisait alors.

II n'esl pas jusqu'a certaines metaphores qui ne prouvent

combien les illustrations avaient popularise les tailles-douces.

Des expressions empruntees a la technique de la gravure furent

alors employees un peu partout, meme dans le royaume du

c( Tendre » (i).

Ainsi I'art secondaire de la gravure d'illustration touche indi-

rectement a toutes les autres branches de I'art. Ce n'est pas un

de ses moindres charines, et, par la encore, les livres k figures

du xvif siecle offrent tout autant d'interet que ceux du xvi" ou

du XVIII' siecle.

(i) Voir Fi'RETlfeRE L-' Romnn Bourgeois, Paris 1666 (lettre de Jean Bedout a

M"" VOLLICHOX).





,i

CONCLUSIONS

L'etude qui precede est assurement fort incomplete. Mais

c'est le premier travail syst^matique sur les livres illustres dii

xvii'- siecle, et il fallait proceder a une sorte de reconnaissance

d'ensemble, avant de songer a I'examen approfondi de tel ou tel

groupement particulier. De plus, I'enquete devait s'etendre sur

une periode assez vaste pour permettre de juger des tendances

generates at d'entrevoir I'interet d'explorations de detail. Dans

ces conditions, la question est et ne pouvait etre qu'effleur^e.

Cet essai n'autorise done a emettre que quelques conclusions

provisoires, destinees a etre revisees, au fur et a mesure que

paraitront des monographies sp^ciales. Tout au moins ces indi-

cations pourront-elles, peut-etre, servir a faciliter les recherches

ulterieures, et mettre sur la voie des documents essentials qui

sont encore h. decouvrir.

En France, antra 1600 et 1660, malgre un regime legal etroit

at des procedes techniques pen varies, I'art d'orner les livres de

figures n'a point cesse de se d^velopper et de se perfectionner.

Le fait s'explique par des causes diverses dont les principales

sont :

Les privileges royaux qui temp^rerent les rigueurs des ordon-

nances ; I'absence d'entraves corporatives en matifere de gravure

quifavorisa I'^closion desindividualit6s; et I'existence de quelques
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artistes de grandc valeur, dont les personnalites fortes pureiit

librement s'affirmer.

Des trois especes d'illustrations, ornementale, profane et reli-

gieuse, cette derniere est la seule qui soit le plus souvent banale

et conventionnelle ; c'est aussi la seule qui fut alors sev^rement

reglementee et surveillee.

Parmi les figures de livres, profanes ou decoratives, les unes

relevant d'un style italo-classique plus ou moins pur
;
les autres

ont, avant tout, une valeur documentaire : c'est de la « Gazette

en cuivre » (i).

II n'y a pas lieu de distinguer entre les editions de Paris et

les publications r^gionales. Ues le debut du xvii'" siecle, les

memes artistes travaillent pour les libraires de Paris et pourceux

de province. La capitale donne le ton, comme si la concen-

tration artistique, en matiere d'illustrations, avait precede les

autres.

II n'v a pas non plus a constaterune tres profonde empreinte

de telle ou telle source d'inspiration etrangfere. Ces iniiuences

sont indeniables, et nombreuses et fortes ; mais elles se contre-

balancent ou plutot se completent mutuellement. Les illustra-

teurs francais ont su s'assimiler des enseignements divers et se

creer une note bien personnelle j usque dans la copie d'estampes

italiennes ou flainandes.

L'interpretation varie d'un artiste a I'autre. II est difficile de

distinguer le mode propre a chacun parce que toute figure de

livre resulte, le plus souvent, de la collaboration de deux per-

sonnes. An contraire, lorsque le dessinateur grave lui-meme ses

compositions, ce double travail accuse d'autant mieux sa pens^e

et son temperament.

Quelques-uns veulent tout dire, comme Leonard Gaultier ou

(i) S. RocHKiii.AVE (t. 1\', p. (>() lie Y Hisloiii- de lit Lani;iic cl dc la Liilcniluie fraii-

(iiisc, de Petit ue Ji'i.i.evii.le).
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Michel T.asne. D'autres, comme Delia Bella, recherchent I'echit

et le pittoresque. iMellan parait uniquenient preoccupe de la

purete des licjnes et concoit I'image comme uii bas-relief. Chez

Bosse, dominent la conscience, I'accent de verite, la saveiir de

la chose viie ; chez Nanteuil, c'est le souci dune ressemblance

durable et de la traduction plastique du caract^re intime de ses

modules.

L'interpr^tation purement r^aliste se rencontre pen dans la

gravure d'illustration et il semble a premiere vue que ce soit Ih

ce qui distingue les figures de livres des gravures originales

publi^es h la meme ^poque sous forme de recueils, Suites de

Bosse, on Provevbcs de Lagniet ( i
),
par exemple. Mais d'abord

les textes ^ illustrer ne se pretaient pas a une pareille interpre-

tation ; on connait le pen de succes des tentatives de romans a

sujets bourgeois ou populaires. D'autre part, Bosse savait mettre

une certaine poesie, celle de I'ordre et de la convenance, jusque

dans I'image dune boutique de savetier ou dans les scenes les plus

prosaiques. Quant aux planches edit^es par Lagniet, leur realisme

est suspect ; ce sont des copies de personnages de Callot et de

types et de details pris dans des gravures hollandaises ou

flamandes. Comment y chercherait-on I'image de la vie des

pauvres gens, dans la France de 1660?

Sans t^moigner d'un amour passionn6 de la nature, la repre-

sentation de la campagne, des arbres et des rochers n'est pas

absente des illustrations du xvii'' siecle. Thomas de Leu se plai-

sait aorner d'une fleurette, oeillet ou renoncule, les angles de ses

images de piete. Daniel Rabel, dans ses dessins, a fait preuve

d'un talent de pavsagiste qui perce jusque sous la gaucherie de

la gravure. Crispin de Passe a, sur I'une des planches du Bergcr

Extravagant, assez fidfelement esquiss^ les environs du pont de

(i) Cabinet des Estampes (Tf. 7) et Ribliothcque du baron de Rethmwn.
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Sevres pour quale site soit encore reconnaissable. Enfin Nicolas

Cochin et Chauveau ont fait una larye part au pittoresque, aux

accidents du terrain, aux buissons, aux arbres. II est telle figure

du Clovis de Desmarets (i), qui, quoique fort njediocrement

grav^e, annonce dej^ Van der Meulen.

II n'y a done pas, en ce qui concerne interpretation, de dift'e-

rence essentielle entre les figures de livres et les autres gravures

du siecle. II en est de meine au point de vue esthetique. Si pen-

dant longtemps on a jug6 ces dernieres superieures et de beau-

coup, c'est qu'on les comparait, non aux illustrations des grands

formats, niais aux planches des petites editions, qui ne sont, le

plus souvent, que copies d'apprentis ou travaux d'ateliers faits au

rabais. Et, d'autre part, c'est precisement pour en orner des

livres, que furent tires les premiers exemplaires de ces portraits

au burin qui restent la gloire de la gravure fran9aise a cette

epoque. ,'..,;.--;

L'observation vaut 'Sgalement pour ces estampes d'apparat,

souvent payees fort cher, dont il ^tait alors d'usage d'orner les

theses, depuis celles de medecine jusqu'a celles de theologie. A
part quelques exceptions, qu'explique le nom du postulant, la

moyenne ne surpasse guere la gravure d'illustration, ou bien le

manque de naturel contre-balance ceque la technique pent avoir

de plus particuli^rement soign^.

Les figures des livres de 1600 a 1660 meritent d'etre etudi^es

pour bien d'autres raisons encore. Traduisant la pensee d'un

ecrivain dans una langue accessible a tons, ces images ont vehi-

cul6 a travers I'Europe des details de la vie et des formes de I'art

fran9ais. Les illustrations du xvii'' sifecle ont eu place dans la

pedagogic du temps. Les medecins durent recourir k des livres a

(i) Paris, 1657, in-4 (Bibliotheque de I'lnstitut, R. 69 =*"). Voir particulierement

les pages 294 et 295, voir aussi, p. 20, un groupe de chiens qui fait penser aux tableaux

de Desportes.
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figures pour eveiller chez Louis XIII quelques gouts intellec-

tuels. A en croire Vulson de La Colombifere, les images du

Thedtre d'honneiir (i) emerveill^rent le petit Louis XIV, et si

Ton rapproche ces images de celles que le meme artiste, Chauveau,

grava apres la Course de bagnes de 1662, il semble que cette fete

n'ait ete que la realisation d'un reve d'enfant.

A tous les degres de la soci^te, I'instruction commeuyait

avec un livre illustre. Dans une curieuse petite plaquettie publide

en 1634 (2), on trouve un dialogue entre un gentilhomme et un

paysan. Le premier demande al'autre dans quels livres il apprend

a lire a ses enfants et le paysan repond :

« J'ay, outre le compost des bergers (3), de vieilles meta-

morphoses d'Ovide ou je m'amuse a lire quelquefois, avec cela

j'ay les quatrains de Pybrac et des chroniques de France.

— Voil^ de bon livres ! » conclut le gentilhomme.

Ces bons livres sont presque tous orn6s de figures et si cette

conversation n'est pas inventee de tous points, elle est bien

caracteristique des gouts de I'^poque.

Une grande part de I'interet des illustrations de la premiere

partie du xviT sifecle reside dans I'emploi, nouveau alors et de

plus en plus exclusif, de la gravure sur cuivre. On y a vu parfois

une erreur artistique, on a regrett^ le charme des figures sur bois

des livres du xvi'' sifecle et deplore I'abandon du proced^. La

preference accordee aux gravures sur cuivre a eu, du nioins,

I'avantage de donner ^ toutes les illustrations, si fautif que puisse

etre le dessin ou maladroite la taille, une qualite commune de

nettete, due au relief du trait sur le papier.

(r) Paris, 164S, in-folio (Preface de la 2'' partie).

(2) La Rhjoiiysance Publique sur le rabais des Tailles... Paris, 1634, iri-12 (Biblio-

theque de I'Histoire du Protestantisme frani;ais, O, 2050, piece 26).

(3) Almanach astrologique de la fin du xv' siecle, souvent reedite au cours du

XVII' siecle (Voir a la Bibliotheque de I'Universite un exemplaire de 1664).
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Le fait est peu de chose en lui-meme, mais il s'est produit a

un moment de crise dans I'histoire de la pensee francaise et il n'y

a peut-etre pas simplement coincidence de date entre la mode

de I'illustration sur cuivre et I'affirmation d'une esthetique g6ne-

rale Uprise avant tout d'ordre, de clart6 et de precision.
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LISTE DES PRINCIPAUX DESSINATEURS OU GRAVEURS

DES ILLUSTRATIONS DES LIVRES EDITES EN FRANCE

DE I 60 I A 1660

AuDRAN (Ch.) (1594-1674). ne et mort a Paris.

AuDRAN (CI.) (1597-1675), ne a Paris, mort a Lyon.

AuDRAN (Gerard). . . . (1640-1703), ne a Lyon, mort a Paris.

AuDRAN (Germ.). . . . (1631-1710), ne a Lyon, mort a Paris.

AuROUX (N.) (i630?-i676). Travaux a Turin et a Lyon, entre

1649 et 1670.

AuTGUERS (G.) Travaux a Lyon entre 1623 et 1630.

AviCE Travaux a Paris entre 1642 et 1655.

Bachelier (N.) .... Travaux a Aries en 1641.

Bachot . (i588?-i635), ne a Paris, mort a Nantes.

Barbery Graveur demeurant a Paris, rue Saint-Jacques,

a I'Arche d'Alliance.

Baron (1616?- ?), ne a Toulouse. Travaux a Toulouse

et a Rome.

Barriere (D.) (i6i2?-i678), ne a Marseille. Travaux a Marseille

et a Rome.

Baudet (i636?-i7ii), n6 a Blois, mort a Paris.

Baussonet (G.) .... (1577-1644), Travaux a Reims.

Bazin (N.) (1633-1710), ne a Troyes.. Travaux a Paris.
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Bella (Delia) (1610-1664), ne et mort a Florence.

Bellange (i594?-i638?). Travaux a Rome et a Nancy.

Berain (1637-1711). Travaux a Paris.

Berettini (P.) [Pierre de Cortone] . (1596-1669).

Bernard (S.) (1615-1687). Travaux a Paris.

Beuf Travaux a Avignon de 1617 a 1623.

BiE (J. de) (1581- ? )• Travaux a Amheim et a Paris, jus-

qu'en 1641.

BiGNON (1620-1655?). Travaux a Paris. Rue Saint-Honore,

au Cinge d'Or.

Blanchet (T.) (1617-1689). Ne a Paris, mort a Lyon.

Blanchin (J.)
' Travaux a Paris vers 1635.

Bloemaert (C.) .... (1603-1685?), ne a Utrecht. Travaux a Paris et a

Rome.

BoBRUN (L.) Travaux a Paris entre 1607 et 1627.

Bollery (N.) (?-i63o). Travaux a Paris.

BoNSER (J.) Travaux a Lyon entre 1630 et 1645.

Boon (Ad.) Originaire d'Anvers. Travaux entre 1602-1620.

Bosch (E. van) Travaux en France vers 1607.

BossE (Ab.) (1602-1676), ne a Tours, mort a Paris.

BoucHET (J.) Travaux a Amiens en 1653.

BoucKEL (A. Van) . . . Travaux a Paris vers 1620.

BoucKEL (C. Van.) . . . Travaux a Anvers et a Paris, de 1603 a 1625.

BouLANGER (J.) .... (1608-?), ne a Troyes. Travaux a Paris de 1645 a

1660.

BouLLONNOis (E.) . . . Travaux a Paris de 1650 a 1660.

Bourdon (S.) (1616-1671), ne a Montauban. Mort a Paris.

Brebiette (P.) (1598-1650). Travaux en Italic et a Paris.

Brentel (Fr.) (1580-1651). Travaux en Lorraine et en Italic.

Briot (I.) (1585-1670), ne a Montbeliard, mort a Paris.

Faubourg-Saint-Germain, Aiix irois Pigeons

Briot (M.) Travaux a Paris de 1630 a 1630.

Bunel (J.) (1558-1614), ne a Blois, mort a Paris.

BuRNAND (Claudine) . . Travaux a Lyon en 1656.

Bullant xvi^ siecle.

Callot (1592-1635), ne et mort a Nancy.

Campion Travaux a Paris de 1650 a 1660.

Caron xvi*^ siecle.

Caus (S. de) (1576-1626).

Chalette (J.) (1581-1643), ne a Troyes, mort a Toulouse.
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Champagne (CI.) .... Travaux a Paris de 1636 a 1660.

Champaign'e (Ph. (le). . (1602-1674), ne a Hmxelles, mnrt a Paris. Natii

ralise vers i6jo.

Chapron (N.J (1612-1656?), n6 a Chateaudun, mort a Rome.

Charpignon Travaux entre 1640 et 1660.

Charpy (E.) Origina ire de Troyes. Travaux eiitre 1601 et 1610.

Chastillon (CI.). . . . (1560-1616), n6 i Chalons-sur-Marne, mort ^ Paris.

Chastillon (I..). . . . (1639-1734?). Travaux a Paris vers 1660.

Chauveau (Fr.) .... (1613-1676), ne et mort a Paris.

Clocche (G.) Travaux a Aix vers 1655.

Cochin (N.) (1610-1686?). ne a Troyes. Travaux a Paris.

Collin (J.) Travaux a Reims et a Paris de 1(550 a 1660.

CoLLiGNON (Fr.) .... (1609-1657), ne a Nancy. Travaux a Augsbourg,

f «j Paris et Rome.

CoNTANT Travaux a Poitiers de 160S a 1628.

CoRDiER (R.) Travaux i Paris vers 1650.

CoRNEiLLE (M.) (1601-16O4). Travaux a Paris.

CossiN (1627-1686), ne a Troyes. Travaux a Paris.

CoTELLE (1607-1676), ne a Meaux. Travaux a Paris.

COTTARD (?-i674).

Courses (de) (1592-1635?). Travaux a Paris et en Espagne.

Cousin xvi^ siecle.

CouvAY (J.) (1622- ?), ne a Aries. Travaux a Paris entre 1640

et 1650.

COYPEL (N.) (1628-1707), ne a Paris. Travaux a Paris.

CuLOT Travaux k Lyon vers 161 7.

CuNDlER Travaux a Aix en 1658.

Daret (J.) (1613-1668), ne a Bnixelles. Travaux i Aix.

Daret (P.) (1604-1678), ne a Paris, mort pres de Dax.

Daudet Travaux vers 1610, a Toulouse.

David (Ch.) (1600- ?). Travaux en Italie et a Paris, de 1630 k

1650.

D.wiD (Jer.) (i6o8?-i67o?). Travaux en Italie et a Paris de

1630 a 1665.

Deruet ( 1 588-1660). Travaux a Nancy.

Demelais Travaux vers 1630.

Demoges (?-i635). Travaux a Poitiers.

Denizot Travaux entre 1600 et 1623.

Desmoulins Travaux a Moulins vers 1625.

De Son _ . . Travaux a Reims entre 1620 et 1630.
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Deville (A.) Travaux a Lyon vers 1630.

DoLiVAR (1641-?), ne a Saragosse. Travaux a Paris.

DoRGHET Travaux a Dijon vers 1650.

DoRiGNY (M.) (1617-1663), ne a Saint-Oueiitin, mort a Pari'^

DouiLLiER Travaux vers 1650.

Dubois (Heli) Travaux \-ers 1610.

DuBRAYHT Travaux entre 1610 et 1615.

Du Breuil (1561-1602), ne et mort a Paris.

Du Cerceau xvi^' siecle.

Du Clos (I.) Travaux a Paris vers 1650.
'

Du Dot (R.) Travaux a Paris entre 1640 et 1660.

Du Guernier (1614-16591. Travaux a Paris.

Du MoNSTiER (D.). . . (1574-1646). Travaux a Paris.
'

Du Val Travaux a Paris vers 1655.

Errard (Ch.) (1601-1649), ne a Nantes; mort a Rcmic

Faber (P.) [P. Faure] . Travaux a Lyon entre 1618 et 1630.

Falck (Jeremie). . . . (i6i9?-i677), ne a Dantzig. Travaux a Paris

entre 1640 et 1650.

Faulte (M.) Travaux a Paris entre 1610 et 1630.

Favyn Travaux a Paris vers 1620.

Ferdinandelle .... (1585-1640?). Travaux a Paris.

Ferdinand (L.) (1612-1689). Travaux a Paris.

Fialetti (O.) (1573-1658). Travaux en Italic et a Paris.

FiLHOEUL (1644- ?)

FiNSON (1580-1617), ne a Bruges. Tra\'aux en France.

FiRENS (P.) (- ? -1638), ne a Anvers, mort a Paris.

Flamen (Al.) Travaux a Paris entre 1640 et 1660.

FoRNAZERis (J. de) [Fcnirnayseyre]. Travaux a Paris et a Lyon de 1600 a 1630.

Fournier (L) Travaux a Paris de 160D a 1610.

Francart Travaux a Paris de 1645 a 1655.

Francini (Th. et Al.). . Travaux a Paris de i6o() a 1635.

Fredeau Travaux a Toulouse \'ers 1640.

Frosne (J.) (1630-1676).

Galle (C.) (1570-1641). Travaux a Anvers.

Galle (Ph.) (1557-1612). Travaux a Anvers.

Ganiere (1606-1666). Travaux a Paris.

Gantrel (1640-1706), ne a Toul. Travaux a Paris.

Garnier (A.) (1592- ?). Travaux a Paris vers 1640.

Gascard (H.) (1635-1701?), ne a Paris mort a Rome.

Gaultier (L.) (1561-1630?). Travaux a Paris et a Lyon.
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Gentileschi (Artenicia) [Artemisia]. (1590-1642). Travauxcii Italic, en France

et en Angleterre.

GissEY (1608-1673). Travaux a Paris.

GoBlLLE (1616-1646).

GoDRAN Travaux a Dijon en 1656.

Grandjean (E.) .... Travaux a Lyon vers 1660.

Gravier (A.) (?). . . . Travaux a Paris vers 1640.

Grignon Travaux a Paris entre 1650 et 1698.

Halbeck (J.) Travaux en France entre 1600 et 1620.

Hainzelman (1641-1693), ne a Augsbourg. Travaux a Paris

vers 1660.

Hanzelet (Appier) . . . Travaux en Lorraine entre 1615 et 1635.

Heince (1611-1669). Travaux a Paris entre 1650 et 1660.

Herein
Hereau
Heyen (J. Van). . . Travaux a Paris entre 1600 et 1610.

Heyden (J. Van). . . . (1370-?). ne a Strasbourg. Travaux entre 1610 et

1625.

His (de) Travaux a .Vmiens en 1653.

Hoey (J. de) (i545?-i6i5). Travaux a Troves et a Paris.

HoNDius (G.) (1601-1652?)

Horst (van) Travaux a Anvers au commencement du xvii" s.

Huguet Travau.x a Toulouse en 1623.

HuMBELOT (1606-1678). Travaux a Paris.

Huret (G.) (1606-1670), ne a Lyon, mort a Paris.

IsAC (CI.) Travaux a Paris vers 1630.

I sac IJaspar)

ISETH (P.) TSSELBOURG P.

( ? — 1634). Nc a Anvers, mort a Paris. Kue Saint-

Jacques. An Chamcau.

(1368-1630?). Travaux a P"'ranctort.

Jacquard (A.). .

JoDE (G. de) . . .

JoussE (Matburin

Ladame (Gabriel)

.

Lagmet
La Hoey (F. de)

.

La Hyre (L. de)

Travaux a Poitiers entre 1598 et 1630.

Travaux a Anvers a la fin du xvi"^ siecle.

Travaux a la Flecbc entre 1625 ct 1635.

Travaux a Paris entre 1645 et 1665.

Travaux a Paris 1655.

Travaux vers 1630.

(1606-1656), ne et mort a Paris.

Lallemand (G.). . . . (1375 ?-i64o). ne a Nancy, mort a Paris. Naturalise

en 1616.

La Noue (de) Travaux a Poitiers vers 1660.
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Larmessik (N.) . . . . Travaux a Paris vers 1660.

Lasne (J. E.) (1595-1645?). ne a Caen. Travaux a Bordeaux et a

Toulouse.

Lasne (M.) (i590?-i667), ne a Caen, mort a Paris.

Le Brun (Ch.) (1619-1690), ne et mort a Paris.

Le Brun (G.) (1625-1657) , ne a Paris.

Le Clerc (J.) Travaux a Paris de 1600 a 1630.

Le Clerc (S.) (1637-1714), ne a Nancy, mort a Paris.

Le Doyen Travaux a Paris vers 1660.

Lefebvre (CI.) (1632-1675), ne a Fontainebleau, mort a Paris.

Le Muet (i59i?-i669?). Travaux a Paris.

Lenfant (J.) (1615-1674), ne a Abbeville, mort a Paris.

Le Pautre (A.) .... (1621-1691), ne et mort a Paris.

Le P.autre (J.) .... (1617-1684), ne et mort a Paris.

Le Roy (Ch.) Travaux a Lyon vers 1635.

Le Roy (H.) (1579-1652). Travaux a Paris.

Lescarbot Travaux vers 1610.

Lesueur (E.) (1617-1655), ne et mort a Paris.

Le Suisse Travaux a Paris vers 1610.

Leu (Th. de) (i56o?-i6i4?). Travaux a Paris, a Angers, a ^'enise.

Levesque Travaux vers 1057.

LocHOM (M. \an) . . . . (i6oo?-i647), ne a Anvers, mort a Paris.

LocHON (R.) (1636-1674?). Travaux a Paris.

Loir (N.) (1624-1670), ne et mort a Paris.

Lombart (1613-1681), ne et mort a Paris.

LoYSi (P. de) Travaux a Besan9on en 1618.

Mallery (Ch.de) . . . (i576?-i632), ne a Anvers. Travaux a Paris. Xalu-

ralise en 1601.

Mallery (D. de). . . . Travaux vers 1630.

Mallery (Ph.) Travaux vers 1605.

Maretz (J.) Travaux a Aix en 1623.

Marot (J.). (i6i9?-i67g). Travaux a Paris.

Martellange (Le P'«^) . (1569-1641), ne a Lyon, mort a Paris.

Matheus (J.) Travaux a Paris vers 1620.

Mathieu (A.) (?-i673). Travaux a Dijon vers 1650.

Mathieu (Jeanne) . . . Travaux a Paris vers 1660.

Maublan (J.)

Mellan (CI.) (i598-ib88), ne a Abbeville, mort a Paris.

Merian (i593?-i65i), ne a Bale, mort a Schwalbach. Tra-

vaux en France.



API'EXDICE. 351

Mesoilles (B.) Travaux a Paris vers ibiu.

MiLLOT (Gautheron dc) . Travaux a Dijon vers i(>j5.

MoNTCORNET (B.). . . . Travaux vers 1630.

MoREAU (Ed.) Travaux a Reims entre 1617 et 1640.

MORIN (J.) (1609-1650). Ne et mort a Paris.

Nanteuil (R.) (lOiSP-ibyS), ne a Reims, mort a Paris.

Natalis (M.) (1606-1670?), ne a Liege. Travaux a Paris.

NocRET (1617-1672), ne a Nancy, mort a Paris.

Olivier (A.) xvi^ siecle.

Fader (Hilaire) .... (1607-1677), ne a Toulouse, mort a Paris.

Palliot (1608-1698). Travaux a Dijon.

Palma (L.) Travaux a Avignon vers 1623.

Passe (Cr. de) (1589-1637?), ne a Cologne. Tra\-aux a Paris,

de 1618 a 1630.

Passe (S. de) (1595-1634). Travaux a Paris en 1623.

Patigny (J.) Travaux a Paris de 1655 a 1675.

Pelletier (D.) Travaux a Paris vers 1610.

Perret (J.) Travaux en France vers 1601.

Perrier (Fr.) (i590-i65o),ne a Saint-Jean de Losne, mort a Paris.

Picart (E.) (1632-?)

PiCART (H.) Ne a Chalons-sur-Marne. Travaux a Reims it)2o.

Picart (J.) Travaux a Paris de 1625 ^ i''45-

PiCART (Noel) Travaux a Paris vers 1635.

PiENNES (de) Travaux a Lyon vers 1660.

PiNSON Travaux a Poitiers vers 1610.

Piquet Travau.x vers 1620.

PoiLLY (N. de) (1626-1696), ne a Abbeville, mort a Paris.

PoiLLY (Fr. de) . ... (1622-1693), ne a Abbeville, mort a Paris.

Poussix (1594-1665), ne aux Andelys, mort a Rome,

QUESNEL (Fr,) (1543-1619). Travaux a Paris.

Rabel (D.) (1578-1637). Travaux a Paris.

Rabel (J.) (?-ibo3), ne a Beauvais, mort a Pans.

Ramberveiller .... Travaux vers 1600.

Rawlins Travaux a Rouen en 1649.

Regnesson (N.) .... (i625?-i67o), ne a Reims, mort a Paris.

Richer Travaux a Paris entre 1630 et 1660,

Rouge Travaux a Beziers en 1648,

Roussel Travaux a Paris vers 1640.

Rousselet (i6io-i68b). Travaux a Paris.

Saint-Igny Travaux a Paris de 1625 a 1630,
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Sanson Travaux a Paris vers 1650.

Savery Travaux vers 1640.

ScALBERGE Travaux a Paris de ibjo a 1640.

Seguenot Travaux a Toulouse en 1659.

Senault Travaux vers 1655.

Serrurier Travaux a Douai vers 1615.

SiLVESTRE (I.) (1621-1691), ne a Nancy, mort a Paris.

Spirinx (L.) (1596-?). Travaux a Lyon.

Spirinx (N.) Travaux a Dijon.

Stella (J.) (i596?-i657), ne a Lyon, mort a Paris.

Stella (Claudine) . . . (1634-1697), nee a Lyon, morte a Paris.

Stradan xvi® siecle.

Stuerhelt Travaux a .Amsterdam vers 1650.

Swellinck Travaux au commencement du xvii'' siecle.

Tavernier (M.) .... (i564?-i64i), ne a Anvers. mort a Paris.

Tempesta (1555-1630). Travaux a Rome.

Testeblanque (D.). . . Travaux a Aries, en 1656.

Thiboust Travaux vers 1657.

Thiry (L.) xvie siecle.

Thulden (van) .... (1607-?). Travaux a Paris de 1630 a 1640.

Thurneyssen (1636-1711). Travaux a Lyon vers 1660.

Tournier Travaux a Paris de 1650 a 1670.

V.\ldor (1600-1667), ne a Liege. Travaux a Paris de 1640

a 1650.

Vallet (A.) (1558-?). ne a Bar-le-Duc. Travaux en Lorraine.

Vallet (P.) (1575-1642?), ne a Orleans, mort a Paris.

Velthem Travaux a Lyon vers 1623.

Vico (Eneas) xvi^' siecle.

ViGNON (Claude). . . . (1593-1670). ne a Tours, mort a Paris.

ViNCioLO xvi<' siecle.

Vos (M. de) (1532-1603).

Vosterman (1595-1675)- Travaux en France vers 1625.

VouET (Simon) (1590-1649), ne et mort a Paris.

Vries (.\. de) (1590-1650). Travaux a Amsterdam et Paris.

Warin (J.) (1604-1672), ne a Liege, mort a Paris.

Weert (J. de) Travaux k Paris de 1600 a 1610.

WoEiRiOT (1531-1596). Travaux a Lyon et en Loiraine.

Zl\rnko (i576?-i628?), ne en Pologne. Travaux a Paris,

de 1610 a 1628.



LISTE DES PRINCIPAUX LIBRAIRES

D U PALAIS

DE I 60 I A 1660'

Noms. Enseigne et Adresse. Date.

Alazert (Antoine). . . En la Cour du Palais, proche Saint-Michel

.

1622

Alliot (Gervais). . . . (meme adresse) 1633-85

Barbin iu signe de la Croix, Grand' SsiWe {2) . . 1660

Barbotte A la fleur de lys couronnee. rue du Ha.r]aY

.

1628

Besongne (Cardin) . . A ux rose^ venneillss. 2^' pilier i'>30

Galerie des Prisonniers 1633
Montee de la Sainte-Chapelle 1647

Bessix En I'allee Saint-Michel 1651

Bienfait 4 rImage Saint-Pierre. Cour du Palais,

proche la Cour des Com ptes 1631

Billaine Au grand Cesar, 2'^ -pWier 1659

Blageart (Michel). . . Rue Neuve-Saint-Louis, vis-a-\-is la petite

porto du Palais 1631

BoBiN (Michel) .... .4 I'Esperance. galerie des Prisonniers. . 1645

3^ pilier 1650

BoNFONS (Nic. et PierrcK 4'' pilier de la Grand' Salle 1606

Bordeau.k (J. de) . . . An Lion d'Argent, Cour du Palais, pres la

Fontaine i6ii-2(|

Bouillerot Cour du Palais, vis-a-vis la Conciergerie. 1639

Bourdin (Nicolas). . . Sur la montee jiour aller a la Grand' Salle. 1613

BotJRRiQUANT Aux flcurs royales. rwe Traversanie . . . 1613

Dans le parrage du Grand Conseil. . . . 1622

(i) Je dois la plus grande partie de cette lisle h I'obligeance de M.Clairin qui prepare une Hisloiri:

du Palais des plus documentees.

(2) Barbin ne s'installa sur le deuxieme perron de la Sainte-Chapelle qu'cn 1661.

23
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Nonis. Enseigne et Adresse. Dale,

Brunet (Michel I <') . . A /a Crosse d'Oy, rue ^enve-Sa.int-'Loms. 1638

BUON
BuiZARD Coiir du Palais

Chalonneau Vis-a-vis la Fontaine 1620

Champenois .4 M Gn7/o« (iY>, devant le Palais . . . . 1620-24

Charpentier (Pierre). . .4 « Pararfis, contra I'Horloge du Palais. . 1625-33

Chappelain (Charles). . A l'Image Sainte-Barbe 1630
CiTERNE (Guill.). . . . Sous I'Horloge du Palais 1627
Clouzier (Gervais) . . A FAigle d'Or. sur les degres de la Sainte-

Chapelle 1654
Collet AT Image Saint-Martin, gA\e.x\&dtsVnson-

niers 1619-23

CoLOMBET (^Mathieu) . . .4 /a Co/uwii-c-, rue Neuve-Sainte-Anne. . 1636

Corrozet (Jean). . . . Devant les Consultations 1616

Au pied des degres de la Sainte-Chapelle. 1645

CouRBE. ....... Ala Pa/wt;, Galerie des Merciers .... 1629-60

Cramoisy .4M.rC«gog«(;s, I'^'pilierde la Grand' Salle. 1628

D.\UBix Galerie des Prisonniers 1627

David Sur le Perron, Grand' Salle, cote des Con-

sultations 1634-51

Du Br.\y (Toussaint) . . Galerie des Prisonniers 1607

Du Brayet (Jean). . . .4 I'Image Saint-Jean, Cour du Palais,

entre les deu.x: petites entrees 1615

Du Breuil Sur les degres de la Giand' Salle 1605

D. Du C.\Y

Estienne (Antoine) . . .4 I'Olivier de Robert Estienne, place du

Change 1635

EsToc Galerie des Prisonniers 1623

Galliot du Pre ... A la Galere d'Ur. i"' pilier 1622

GoBERT (Martin).. . . Galerie des Prisonniers 1614-17

Guerreau (Joseph) . . .4 w GnV/ow ci'O;', devant la Grand'Porte . 1616

GuiGNARD 4 I'Image Saint-Jean. 4'' pilier 1633

I*-''' pilier 1637

Guillemot Galerie des Prisonniers 1607-29

.4 la Camisole Royale. petite allee Saint-

Barthelemy 1650
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Noms. Enseiguf rt Adressc. Date.

Henault A rAn j^e Gaydien. Com du Palais. . . . 1629

Salle Dauphine 1649

HouzE Galerie ties Prisonniers i5oo-2j

HuBY All Soufflet Vcrd. 1610-13

HuLPEAU 2f pilier 1630

JuLLioT !;( 5ci/t'.'7 (rcj;-, au pied des grands degres. 1620-23

Lamy -Im Gn»((/ C(?A'rt;', 2^ pilier 1643-61

Langelier (Abelj . . . An Sacrifice d'Abd. 1^^ -piWtr 1609-26

Langlois (Emmanuei) . A la Reyne de Paix, entree de la Grand'

Salic 1653
La RuELLE (Thomas de). Sur les degres de la Sainte-Chapelle. . . 1607-26

Legras (Henri) A L Couronnee. y \>\\\ev 1^33-55

Le MoNNiER (Pierre) . A I'Image Saint-Louis ct an b'cii Divin.y'xs-

a-vis la Sainte-Chapelle 16.. -71

Le Mur ....... Devant les lilus 1620

Grand' Sallj i'J47

LoYsoN "Im A^o»i rft'/t's/fs. Galerie des Prisonniers. 1628-61)

LuYNE (de) 1 /(( /»s/!a', Salle des ;\lerciers i643-()i

Martin (Jean) .... A I'Anchre double, pres le chateau Saint-

Ange 1627-32

Menard (Pierre). . . 3^ pilier 1631-51

Micard
MiLLOT (Jean) .... Aux Trots Couronnes, Degres de la Grand'

Salle 1610

Coin de la rue de Harlay 1615

MoNDlERE (Melchior) . .4)«.r^e((.r Ft/)e;'t;s, rue de Harlay 1624

Montr'ceil (de) .... ^4 m mowk^s /t%Hs, Courdu Palais 1604-17

MoREAU (J.) Au Globe Celeste 1623

MoREAU (Sylvestre) . . Devant la Cour des Comptes 1619

Pepingue (Eonie) . . . Grand'Salle 1644-51

Petit-Jean Dans le Palais 1625

Petrinal Rue de La Bucheric ... 1625

Pierrot (Jean). . . . Entre les deux petitesniunlcc=de la Grand'

Salle 1615

PiGNON (Ch.) Salle du Palais 1627

Pommeray (l'"r.: ... A la Pommc d'Or. petite Galunc des Li-

braires 1632
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Noiiis.

QuiXET (Toussaint)

Euseigne et Adresse. Date.

Galerie des Prisonniers 1630

Sous la montee de la Cour des AvfU's. . . 1641

Petite Salle 1643

KiBor

Richer

RiGAUD (Claude)

.

Robin (Gilles) . .

ROBINOT

ROCOLET. . . .

ROLLET-BOUTONNE .

Rollin-Baraignes .

RoussET (Nicolas)

.

.4 rImage Saint-Louis, porta de la Sainte-

Chapelle

.-1 I'Arbre Verdoytint. sur le Perron Royal.

En la chapelle Saint-Michel

Galerie des Poissonniers

En allant a la Chancellerie

Aiix Amies dit Roy et de la Ville. Grand'

Salle, pres des Consultations

Galerie des Prisonniers

Pres de la Chancellerie

.\ I'entree de la petite Galerie, en la 2^ bou-

tique

.4 rImage de Saint-Claude, sur les degres de

la Grand'Salle

Vis-a-vis les Augustins

z*^ pilier

.4 rImage Saint-Jacques, devant la Chasse

de fer

Devant les .\u£;ustinf-

Grand'Salle

it.6.-



LISTE DES PRINCIPAUX LIBRAIRES

ETABLIS DANS LA RUE SA INT - J ACOUES

Of n.ws

I,ES RUES AVOISINANTES ENTRE I 6o I ET 1660

Noms. Eiiseigne et Adrcsse.' Date:

Ballard Aii Mont Parnasse, rue Saint-Jean-cIe-

Beauvais 1602-60

Berjon (J.) Rue Saint-Jacques 1625

Beys (Adr.) 4 /'ftoj/ecf'or, rue Saint-Jacques .... 1611

BiLLAiNE (P.) 4 /rt Bowwe Foy, rue Saint-Jacques devant

Saint-Yves 1625

Blaise (Th.) 4 Saint-Thomas, rue Saint-Jacques . . . i()0i-54

BoNFONS 4 Saint-Nicolas, me Neuve Nostre-

Dame 1608-27

Boulanger Rue Saint-Jacques 1623

BouRiQUANT (Fleurv) . .4;(.r F/ew^'s /?oya//t's, mont Saint-Hilaire. 1609-20

Brunet i la Petite Hotte. rue Saint-Jacques . . . 1614

Buox 4 Saint-Claude et .4 rHomme Sauvage,

mont Saint-Hilaire 1605-28

Camusat 4 /(T Tozsow (f'Or, rue Saint-Jacques . . . 1633-47

Cavellat ill Pelican, mont Saint-Hilaire .... 1608

Chappelet (CI.). ... .4 La Licorne, rue Saint-Jacques .... i6og-io

Ch.\ppelet (S.) 4 i( CAa/ie/t;/. rue Saint-Jacques 162S

Chastellain A la Constance, rue Saint-Jacques devant

Saint-Yves 1601-20

Ch.\udiere A rEcu de Florence, ine 'SA\n\.-]iicq\\eii . 1626-33

Chevalier (P.) 4 l'Image Saint-Pierre, mont Saint-

Hilaire 1607-15

Pres des Mathuriiis 1615-27
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XniiT; Enseigne et Adresse. Date.

Clouzier 1 /'.-I !'?/t'rfV>, rue Saint-Jacques .... 1615

CoPEiEAU Rue Saint-Jacques 1619

Cramoisy (CI.) .... Rue Saint-Jacques 1624

Cramoisy (S.) 4 j^a; Cigog^es, rue Saint-Jacques .... i6og-62

Daumalle .4 ».Y ()!w/;r Z:/f;«(';)/.s-, rue Saint-Jacques . 1620

Dehors (Fiacre). . . . Rue Saint-Jacques 1631

Desprets 4 Srt;;;/-PTOs/)e;', rue Saint-Jacquc ^
. . . 1654

Des Rues .... Rue Saint-Jean-de-Latran 1612

Drouart (.\.). . .
.'. .4 /'EcM «!< 5jto7, rue Saint-Jacques . . . 1609-36

Drouart (J.) 4 /'£fK rt;/ So/ei7, rue Saint-Jacques. . . 1609-36

Du Bray ^4 m.v £/)ics Aft-jtrs. rue Saint-Jacques. . . 1628-40

Du Breuil A La Coiironne. rue Saint-Jacques au-

dessus de Saint-Benoist 1608

Rue d'Ecosse au Mont Saint-Hilaire. . . 1618-20

Du Clou {\ .) .4 /a.Sa/awawifre, rue Saint-Jacques . . . 1618

Du Fosse 4 ;< r(7,s-c (/'Or. rue Saint-Jacques .... 1667-25

Estiexxe (A.) 4 roiivicr dc Robert Estienne. rue Saint-

Jean de Beauvais 1649

Estienne (R.) .... Rue Saint-Jean-de-Beauvais 1611

Febvrier ^ /rt /!(s/!a', Mont Saint-Hilairc 1615-17

FouCAULT .4 /« Co9?<j7/e, rue Saint-Jacques 1615-27

FouET A rOccasion, rue Saint-Jacques 1604-33

Gessei.in (J.) 4 rinia"^: Saint-Martin . rue Saint-

Jacques 1609-18

Gii.LES (D.) 4 M-t irow CoM^'ownes, rue Saint-Jacques. . 1618

GuERREAU Au Griffon d'Or. rue Saint-Jacques . . . 1616

Guillemot •{ la Camisole Royale, au coin de la rue de

La Parcheminerie 1610

Henault A I'Ange Gardien. rue Clo^in . . .

Heuqueville 4 /rt PflLv. rue Saint-Jacques . . .

HouzE Rue Saint-Jacques

Huby -i la Bible d'Or. rue .Saint-Jacques .

HuBY (Fr.) 4;; So;^j^rf T'cT^, rue Saint-Jacques

HuRE (S ) .4 ;( Crr///' Bo)?, rue Saint-Jacques .

1619

1614-29

1623

1603

1606

1617-38



. .VI'PENDICK.. 359

Noms. Euseigne et Adresse. Date.

Jacquard (N.) ill Treillis Vert, rue Ch-ATtm-e 1649

Janon .4 Janus, rue Du Foin 1620

JULLIOT .4M.SoZei7(^'Or, rueSaint-JaCques .... 1616

La Coste Rue Saint-Jacques 1^523

Langlois Aux Colonnes d'Hercidc. rue Saint-

Jacques 1633-48

La Noue (D.) 4 !< iVow (fe /esMS. rue Saint-Jacques. . . 1621

La Noue (G.) .4 /( A'ow; rfc /(?.s/r,s-, rue Saint-Jacques. . . 1621

Laquehay Rue Clopin 1626

L.\SNiER 1625

La Tour Rue Saint-Jacques

La Vigne 1632

Le Be (G.) Rue Saint-Jean-de-Beauvais 1635

Le Clerc .4 la Salamandrc. rue Saint-Jean-de-

Latran 1605-32

Le Cuirot Rue Saint-Jacques 1623

Le Maistre Aux Quatre Elements, rue Szmt-yAcqvies . 1609

LeMur 1625

Le Noir (G.) .4 /a i?ose 5/a«c/je, rue Saint-Jacques . . 1614

Le Petit .4 /a C»'oi;«;cf'Of, rue Saint-Jacques . . . . 1648-59

Le Roy (J.) .4 I'Esperance devant le College ae Cam-

bray 1609

Libert Rue Saint-Jean-de-Latran 1614

Mace (B.) A l'Ecu d'Angletenc. moni Saint-Hilaire . 1606

Marette \u Gril. rue Saint-Jacques, pres Saint-

Benoist 1612

Marnef Au Pelican, vaoni Saint-Hilaire 1609

Martin (Ed.) 4 » So/ciV (/'(>/-, rue Saint-Jacques .... 1625-29

Meslais .... 1629

Meturas A la Trinite. rue Saint-Jacques, pres des

Mathurins 1620-49

MoREAU (D.) A la Salaniandre d'Ars.ent. rue Saint-

Jacques 1618-32

Morel .4 /« Fowto'we, rue Saint-Jacques .... 1615

Moklot Atix Vielles Etuves 1627

Nivelle (M '; 4 I'Ecu de Bretagne. rue Saint-Jacques.

devant Saint-Benoist 1625
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Noras. Enseigne et Adresse. Date.

Pacaft A I'Etoilf d'Or et Au Sacrifice d'Abraham.

rae Saint-Jacques 1616

Pelk 1630

Perier All Compas d' Or, rue Saint-Jacques. . . 1604-25

Petit Pas A I'Ecu de Venise, me Saint-Jean-de-

Latran 1605-28

PoMMERAY A la Pomme d'Or, cairefour Sainte-Gene-

vieve 1628

PORTIER Rue Saint-Jacques 1622

QuESNEi 4 ;(.rZ)c2<xCo/ow6es, rue Saint-Jacques. . 1621

Richer A I'Arbre Verdoyant, rae Saint-Jean-de-

Latran 1612

RiGAUD (CI.) ^wCAeswe Fe;-^, Rue Saint-Jacques . . . 1613

RoLLET-BouTONNE. . . Rue Saint-Jacques 1620

RoLLET Le Due . . . Rue Saint-Jacques, pres la Poste .... 1644
RossET Rue Saint-Jacques 1614

Savreux ^ 5aiM/-Pws/>e;', rue Saint-Jacques . . . 1650

Saugraix (A.) .... A la Nef d'Argent, Tue Sa.mt-]a.cques. . . 1609

Sevestre (Ch.) . . . . Rue Saint-Jacques, devantles Mathurins. 1613

SiTTARD i I'Ecu de Cologne, mont ScLmt-iii\a.ire . . 1619

SOLY (M.) Ate Phenix 1630

SoNNius (L.) AuCoqd'Or 1601-27

SoNNius (M.) 4 /'fcwrfeBrtsfc, rue Saint-Jacques . . . 1605-30

Taupinart (A.) .... ,4 la Sphere, rue Saint-Jacques 1624
Thierry (R.) 4 i«So/«7(^'Or, rue Saint-Jacques .... 1624

Varenne -4 Za FjctoiVe, rueSaint-Jean-de-Latran. . 1619

Vendosme 1628
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au royaume d' eloquence. Paris, 1658. In-12.

Le Roman Bourgeois. Paris, 1666. In-8°.

Garasse (Le P.). — La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps. Paris.

1623. In-4°.

Garnier (R.). — Les Tragedies de Robert Gamier. Rouen, 1604. In-S^.

Gassendi. — Opera Omnia. 1658. 6 vol. in-folio.

Girard (Le P.). — Les Memorables journees des Franfais. Paris, 1647. In-4°.

— Les Peintures sacrees sur la Bible. Paris, 1653. In-folio.

GoDEAU. — Les Tableaux de la Penitence. Paris, 1654. In-4".

Godefroy. — Histoire du Chevalier Bayard. Paris, i6ib. In-4°.

GoMBERViLLE. — La Doctrine des mceurs. Paris, 1646. In-folio.

— Polexandre, Paris, 1637.

GoMBOUST. — Plan de Paris, 1652.

GouRNAY [Les avis ou les presents de la Demoiselle de). — Paris, 1641. In-4*^.

Gramond. — Historia prostatae a Ludovico XIII Scctariorum in Gallia rebel-

lionis. Toulouse, 1623. In-40.
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GuENEBAULT. — Le rcvcU de Chyndonax. Dijon, 1621. ln-4".

GuiCHENON. — Histoire genealogique de la royale Maison dc Savoie. L^'on, i()()(x

In-folio.

GuiFFART. - Discottrs da vide sur Ics experiences dc M. Pascal. Paris, i()47.

In-8".

Hardy (Al.). — Lc Theatre d'Alexandre Hardy. Paris ou Rouen, i()i4-i628,

5 vol. in-8".

Heinsiana Bihliothcca. — Leyde, 1682. ln-12.

Hisloire dii minisiere d'Armand-Jean Dnplessis. cardinal, due dc Richelieu. —
Paris, 1650, In-folio.

Historia et Concordia cvangelica. — Paris, 1O53. In-80.

HoRDAL. — Heroinae Nubilissiniac Joannae Dare... hisloria. Pont-a-Mousson,

1612. In-4'\

HoziER (d'). — Les noms. surnoms. qnalites. amies et blasons dcs chevaliers ct

officiers dc I'ordre du Saint-Esprit, Paris, 1633. In-folio.

HuRET (G.). — Cinq avis donnes par Gregoire Hnret anx autenrs du journal (dit)

des Savants. Paris, 1665. In-4°.

— Reponsc au quatrieme article du journal (dit) des Savants. Paris, 1605.

In-40.

— Optique de portraiture et peinture. Paris, 1670. In-folio.

Intras (J. d'). — Le Pressoir mystique. Paris, 1609. In-12.

IsNARD. — Memoires et instructions pour le plan des miiriers blancs. Paris, 1665.

In-80.

Jacob (Le P. L.). — Bihliographica Gallica Universalis. Paris, 1646-1654,

5 vol. in-8o.

Jacob (Le P. L.). — Traicte des plus belles bibliotheques publiques et particu-

lieres qui ont ete et qui sent d present dans le monde. Paris, 1644. i vol.

in-80.

Journal des Savants. — Annee 1665, Paris. (Polemique Bosse-Huret).

JousSE (Mathurin).— La fidele ouverture de I'art du scrrurier. LaFleche, 1627.

In-folio.

— Le Theatre de I'art du charpentier. La Fleche, 1627. In-folio.

— La Perspective positive de Viator. La Fleche, 1626. In-8°.

Labbe (Le P.). — Sacrosancta Concilia (Tome XIX). Paris, 1672. In-folio.

La Boullaye. — Voyages et observations du sieur de La Boullaye. Paris,

1653. In-40.

La Brosse. — Description du jardin royal des plantes medicinales. Paris,

1636. In-80.

Labyrinthe (Le) royal de I'Hercule Gaulois. — Avignon, i6or. In-folio.

La Caille. — Histoire de Viniprimerie et de la librairie. Paris, 1689. In-4°.

La Calprenede. — Les En/ants d'Herode. Paris, 1639. In-4°.
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La Cheze (R. de). — Lc Roi irwrnphant. Reims, 1637. I1V40.

La Chapelle (G. de).— Reciic'il des divers portraits des principalcs dames de La
Porte, Paris, 1648.

La Grange (Registre de). — 1659-1685; edite par Ed. Thierry. Paris, 1S72.

Larmes et regrets du soldat /rangais siir le trespas de Henri le Grand. Paris (1611).

In-80.

La Roche :\L\!Llet (G. de). — Gevgraphic du Royaume de France. Paris, 1641.

In-folio.

La Roque. — Les Blasons des amies de la royale maison de Bourbon. Paris

1626. Li-40.

La Serre. — Les amours du roi et de la reine. Paris, 1625. In-4<'.

— Le Breviaire des Courtisans. Paris, 1630. In-12.

Le Martyre de sainte Catherine. Paris, 1643. In-4".

— Le Sac de Carthage. Paris, 1643. 10-4".

Laval (A. de). — Desseins de professions nobles et publiques. Paris, 1005.

Le Bicheur. — Traiite de Perspective. Paris, 1657. In-folio.

Le Gallois. — Traite des plus belles bibliotheques de V Europe. Paris, 1680.

In-80.

Le Moyne (Le P.). — La devotion aisee. Paris, 1652. In-80.

— La Galerie des femmes fortes. Paris, 1647. In-folio ; et 1663. In-8°.

Le Muet. — Maniere de bien bdtir pour toutes sortes de personnes. Paris, 1623.

In-folio.

Lesc.aloppier. — Douze tableau.K du roi... de la reine... Paris, 1655. In-4°.

Lescarbot. — Histoire de la Nouvelle France. . . Paris, 1609.

L'Estoille. — La belle Esclave. Paris, 1643. In-40.

L'Estoille. — Album et Memoires joumaux (edition Jouaust, 1879).

Le Tellier. — Memoires et instructions pour I'etablissement des muriers.

Paris, 1603. In-40.

L'HosTAL. — L'Avant-victorieu.K. Orthez, 1610. In-8".

L'HosTAL. — Le soldat frangais. Paris, s. d. (1604). In-12.

Lostelneau (.\. de). — Le marechal de Bafaille. Paris. 1647. In-folio.

Louis XI\^ — La Guerre des Suisses traduitc du i'''' livre des Commentaires

de Jules Cesar. Paris, 1651. In-folio.

Lux Clauslri. — Paris, 1646. p. In-4".

Mairet (A.). — La Silvanire ou la Morte vive. Paris, 1631. In-S".

Malleville. — IJAlmerinde. Paris, 1646. In-8°.

Malthus. — Pratique de la guerre. Paris, 1646. In-80,

Mareschal. — Charles le Hardy. Paris, 1645. In-40.

Marlot. — Metropolis Remensis Historia (Tome I). Lille, 1666. In-folio.

Marolles (de). — Catalogue de livres d'estampes et de figures en iaille-douce.

Paris, 1660. In-40.
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Marolles (de). — Catalogue de iivres d'estampes et dc figures en laille-

douce. Paris, 1672. 1 11-4°.

Livre des Peintres et Graveurs. Paris, s. d. (vers 1677). In-4" et rccdi-

tion Duplessis. Paris. 1872. In-12.

— Paris (s. 1.), 1677. In-8°.

Tableau du temple des Muses. Paris, 1655. In-folio.

— Menwires. Amsterdam, 1753. 3 vol. in-12.

Marrier (M.). — Monasterii regalis S. Martini de Campis Historia. Paris,

1637. In-40.

Matthieu (P.). — Histoire de Louis XI. Paris, 1610. In-folio.

Mauclerc (J.).
— Traite d' architecture suivant Vitruve. Paris, 164S. In-folio.

Memoires du [en roi de la Grande Bretagne. — Paris, 1649. In-8°.

Mercure Fran<;ais (La continuation du). — (An nee 161 5.) Paris. In-8".

Mercuvc Galant (Le). — (Annee 1678.) Paris, In-80.

Mersenne (Le Pere). — Harmonie Universellc contenant la thiorie el la pratique

de la musiqne. Paris, 1636. In-folio.

Mezeray. — Histoire dc France depuis Pharainond jiisqu'a maintcnant. Paris,

1643. In-folio.

MiGNERAK. — La pratique de V aiguille indusirieuse. Paris, 1605. In-4".

Mirame. — Paris, 1641. In-folio.

MoLiERE. — Les Qluvres de M. Moliere. Paris, 1666, 2 vol. in-8".

MoLLET (Cl.). — Theatre des plans et jardinages. Paris, 1652. In-folio.

MoNTLYARD. — Mythologie, Rouen, 161 1, in-8" et Paris, 1627. In-folio.

MoNTCHRESTiEN. — Les tragedies d'Antlwine de Montchrestien. Paris, 1604. In-8.

MosNiER (P.). — Histoire des arts qui ont rapport au dessin. Paris, iOq8, In-8°.

Naberat. — Histoire des Chevaliers de I'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem.

Paris, 1659. In-folio.

Naude (G.). — Avis pour dresser unc bibliotheque. Paris, 1644. In-S".

— Bibliotheca Cordesiana Catalogus. Paris, 1643- Iii-8-'.

-.- Traite des plus belles bibliotheques publiques et parliculicres. Paris,

1644. In-8".

Niceron (Le R. P.). — Thauiuaturgus Opticus... Paris, 1646. In-folio.

Noms des Curicux de Paris avcc leur demeurc et la qualitc de Icur curiosite, 1673.

Paris, 1866. In-i8.

Nouvelles Chansons de Gaultier Garguille. Paris, 1632. In-12.

Odyssee (L' ). (Traduction Claude Boitel.). — Paris, i6ig. In-8".

Odyssce (U ) en vers burlesques (par H. de Picou). Paris, 1650. 1 11-4".

Office de I'Eglise en latin et en frauQais [Heures de Port-Royal].— Paris, 1O50 et

1659. In-8".

Ordonnances Royaux sur le /aid et juridiction de prevote des Marchands et

echevinage de la ville de Paris. Paris, 1595. In-folio.

24
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Ordonnances Royaiix siir le /aid et juridiction de prevote des Murchands ct echc-

vinage de la ville de Paris. Paris, 1605. In-folio.

Ordonnances Royaux siir le fait et juridiction de prevote des Marchands ct eche-

vinage de la ville de Paris. Paris, 1644. In-folio.

Orleans (L. d'). — Les Oiivertures des Parlements jaites par les rois de France.

Paris, 1612. In-4".

Orme (de l'), — Voir Delorme.

OviDE. — Les Metamorphoses. Paris, 1617. In-8°.

— — (Traduction du Ryer.) Paris, 1655. In-4".
'

— — (Traduction Renouard.) Paris, 1619. In-folio.

Palliot (P.). — La vraie et parjaite science des armoiries. Dijon, 1660.

In-folio.

Paradoxes et facetieuses janlaisies de Bruscamhille. Rouen, 1620. In-12.

Pare (Les (Eiivres d'Ambroise). Paris, 1614. In-folio.

Parnasse (Le) des Muses. — Paris, 1633. In-S".

Pasquier. — La Jeunesse d'Etienne Pasquier et sa suite, Paris,' 1610. In-8".

Passerat. — Comnientarii... Paris, 1607. In-folio.

Patin (G.). — Lettres choisies. Paris, 1692. 2 vol. in-12.

Pelerin (Le) veritable de la Terre Sainte... Paris, 1615. In-S".

Peristromata turcica. Paris, s. d. (1641?). In-4°.

Perrault (Ch.). — Les hommes illustres qui out parii en France pendant ce

siecle. Paris, 1696-1700. In-folio.

Perret (Jacq.). —- Fortifications et artifices... S. 1. n. d. (Paris, 1601).

Petit. — Discotirs... toiichant les remedes qii'on pent apporter aiix inondations

de la Riviere de Seine. Paris, 1658. In-4°.

Philostrates (Les images ou tableaux de^ platle peintiire des deux...) — Paris,

1614. In-folio.

Pibrac (Les Quatrains de). — Paris, 1640. In-4''.

Piles (Roger de). — Abrege de la vie des peintres avec des reflexions siir leiirs

ouvrages et itn traite... de I'utilite des estampes. Paris, 1699. In-8".

— Remarques sur I'art de Peinture de Ch. A.Du Fresnoy. Paris, i(J7J. In-S".

Plutaroue. — Les hommes illustres. Lyon, 1624. In-folio.

Pluvinel. — Le Manege royal. Paris, 1623. In-folio.

PoMET. — Histoire gencrale des Drogues (reedition). Paris, 1735. In-4'\

Pompeuse (La) et magnifique Ceremonie du Sacre du roi Louis XIV. Paris,

1655. In-folio.

Pradel (A. du). — Les adresses de la ville de Paris. Paris, 1691, i \'ol. in-8°,

reedition en 1878, en 2 vol. in-12.

Pr.aissac. — Discours et questions militaires. Paris, 1617. In-12.

Pure (L'abbe de). — La Precieuse. Paris, 1656. ln-S°.

Rabelais (Les (Euvres de M. Fr....). — S. 1. n. d. (Paris, 1626). In-S".
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Ramberveiller. — Les devols elancements dii poHc Cliriiicn. P<int-a-Moussoii,

i6o^ In-8°.

Rebatu. — La Diane ct le Jupiter d' Aries se donnanl a connailre... Aries, 1O36.

In-4".

— Lc portrait de la Diane d'Aries reluiiche. Aries, i05q. In-4".

Reception de tres chrestien... Louis XIII... par Messieurs les Doyens, Cha-

noines... Lyon, 1623. In-folio.

Recit (Le) veritable et prodigieux de la prise d'un animal monstrueux. Paris,

1645. In-80

Reciieil de plusieurs inscriptions pour les statues du roi Charles VII ct dc la

Pucelle d'Orleans... sur le pont d' Orleans. Paris, 1613. ln-4^.

Recueil des statuis et reglements des marchands et libraires, imprimeurs de la

ville de'Paris, confirmes par les ordonnances royaiix. arrets... Fmis. 1620. In-4".

Reglement pour la librairie et I'imprimerie en ibiS. Paris. i()i8. In-4".

Regnault. — Blanche de Bourbon. Paris. 1642. In-4".

— Rejouissance (La) publique sur le rabciis des tailles. Paris. i()34.In-i2.

Renaudot, — (Recueil des Gazettes nouvelles de). Paris, 1648. (.\Rnee 1647,

n" 27.)

Rendu. — Les institutions pharmaceuliqties. Lyon. 1637. In-folio. Paris, 160S.

In-4°.

Richelieu. — Traite qui contient la methode la plus facile... pour convertir ceiix

qui sont separes de I'eglise. Paris, 1651. In-folio.

RiCHEOME (Le P.). — Catechisme royal. Lyon, 1607. In-8".

— La peinture spirituelle ou I'art d'admirer, aimer et louer Dieu..., Lyon,

1611.

— Les tableaux sacrez des figures mystiques... du sacreincnt de I'Encha-

ristie. Paris, 1601 et 1609. In-8".

RiGAULT (N.). — De pulchritudine corporis... Jesus'Christi... Paris, 1O49. In-fol.

Rohan. — Lc parfait Capitaine. Paris, 1636. In-4".

RoNSARD. — Les (Euvrcs de Pierre Ronsard. Paris, iGoq et 1623. In-folio.

RoTROU. — Antigone. Paris, 1639. In-4".

Sainctyon. — Les Edits et Ordonnances... des Eaux et /orets. — Paris, 1610.

In-folio.

Saint-Igny. — Elements de Portraiture. Paris, s. d. (1O30). In-12.

(S.-MNT-Peres.) — Le vray tresor de riiistoire sainte sur le transport iniraculenx

de I'inuige de N.-Dame de Licsse. Paris. 1647. In-4".

— Histoire miractdeuse de N. Dame de Liesse. Paris. 1057. In-4".

Scarron. — Recueil de quelques vers burlesques. Paris, 1643 ct 1645. In-4".

— Le roman comique. Paris, 1651-1657 et 1692. 2 vol. in-8°.

—
• Le Virgile travesti. Paris, 1648-1652. In-4".

ScuDERY (G. de). — Alaric. Paris, 1654, in-folio, et Paris, 1657, in-8".
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ScuDERY (G. de). — Le Cabinet dc M. de Sciidcry. Paris, i()4(). In-4°.

— Anniniiis. Paris, 1644. In-4".

— La Comcdic dcs Comediens. Paris, 1635. In-4".

— Didon. Paris, 1637. In-4".

— La morl de Char. Paris, if)37. In-4°.

— Le irompeuy hiini. Paris. 1635. In-4'\

ScuDERY (M"'' de). — Artamene on le Grand Cvna. Paris. if)3()-i()b3. Ir.-8".

— Clelie. Paris, 1654-1660. In-S".

— Les jcmmes illustres. Paris, 1644. 2 vol. in-4''.

Seneoue. — Les Qiuvres de L. Anncrus Seneca (Trad. Chaluet). Paris. 1604 et

1619. In-folio.

Serres (J. de). — Inveyitaire general de I'histoire de France. Paris, 1603. In-8".

— Le veritable inventaire de I'histoire de France. Paris, 1648. In-folio.

Serres (Ol. de). — Theatre d'Agriculture. Paris, 1600. In-folio.

Sidney. — L'Arcadie de la comtesse dc Pembrox (Traduction Chappelain). Paris,

1624. In-80.

Soleil (Le) au signe du Lion. Lyon, 1023. In-folio.

Sorel (Ch.). — Le Berger extravagant. Paris, 1628. 3 vol. in-8".

— Bibliotheque fraufaise. Paris. 1664 et 1667. In-12.

Staiuts de la librairie. — Paris, 1620. In-4''.

Statuts, ordonnances et reglements de la communaute des maitres de Fart de pein-

ture et sculpture, gravure et cnluminure de cette ville et faubourgs de Paris

tant anciens que nouveaux. imprimes suivant les originaux. Paris, 1672. In-4'\

SuFFREN (Le P.). — L'Annee Chretienne. Paris, 1640-1642. In-4°.

T.VB.\RIN'. — Inventaire Universel des cenvres de Tabarin. Paris, 1623. In-12.

Tableau (Le) de la Croix represcnte dans les .ceremonies de la sainte Messe, en-

semble le tresor de devotion aux sonffrances de N. S. Jesus-Christ. Paris,

1653. In-40.

Tableaux historiques ou sont graves les illustres Fran(;ais et Etrangers. Paris,

1652. In-40.

Tables (Les) Astronomiques du comte de Pagan. Paris, 1(358.

Tacite. — Les CEuvres de Tacite (4<= edition). Paris, 1658. In-4".

— Cornelii Taciti... scripta. Paris, 1608, In-folio.

Tasso (ToROUATo). — La Jerusalem delivree. (Traduction J. Baudoin.) — Paris,

i62fa, In-8".

Terence. — Coinediae. Paris, 1642. In-folio.

Traite de la Sphere et de ses parties. Rouen, 1631. In-4".

Tristan (J.).
— ('ommentaires historiques. Paris, 1644. In-folio.

— Traite du lys. Paris, 1656. In-4".

Tristan l'Hermite. — La folic du sage. Paris, 1645. In-4".

— La ^hiriamne. Paris, 1037. In-4".
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Tristan L'Hermite. — I.u Mori de Crispe. Paris. 1O45. In-4".

— La Panthec. Paris, 1639. In-40.

UriJain" VIIT. — Poemata. Paris, 1642. In-folio.

Urfi'; (D'). — L'Astree. Paris, 1632-1633. 5 vol. in-S".

Valdor. — Les triompkes de Louis le Juste. Paris, 1649. In-fulin.

Valerianu.s. — Hieroglyphica. Lyon, 1626. In-folio.

Valladier. — Metanealogie sacree; Sermons. — Paris, s. d. (i6i5). In-S'^.

"\''allet (P.). — Le Jardin du Roy. Paris, 1608 et 1623. In-folin.

V.wasseur (Le P.) — De forma Ckristi... Paris, 1649. In-S".

Vico (Exeas). — Augustarum imagines. Venise, 1558, ct Paris, 1619. In-40.

A'idel (L.). — Histoire de la vie du Connetable de Lesdiguieres. Paris, 1638.

In-folio.

^"IGE^ERE (Bl. de). — Histoire dc la decadence de FEmpire grec. Paris, 1(11.2.

In-folio.

\'iN"Ci (Traitc dc la peinture de Leonard de). — - Edition en italien et edition en

francais. Paris, 16.51. In-folio.

\'iNCiOLO. — Les singuliers et nouveaiix portraits... pour toutes sorlcs d'ou-

vrages de lingerie. Paris. 1603. ^1-4"^.

ViRGiLE. — Libri .Eneidos. Lyon. 1612 et 1617. In-folio.

— L'Eneide (Traduction P. Perrin). Paris, 1648, 2 vol. in-4".

\'oiTURE. — Les ceuvres de M. Voiture. Paris, 1650. In-4".

]'oyage (Le) d'Adam Olcarius en Moscovie (Trad. Wicqnefort). — Paris, 1659.

2 vol. in-4°.

\'ULSox DE LA CoLOMBiERE. — De l' Office des rois d'Amies, des Jicrauts et...

Paris, 1645. In-40.

— Les Portraits des homines illustres Frangais... peints dans lagalerie du

Palais Cardinal. Paris, 1650. In-folio.

— Le vrai tliedtre d'honneur et de cltevalerie. Paris, 1648. 2 vol. In-folio.

(Wapy) (L.). — Les honneurs et applaudissements rendus... attx SS. Ignacc

de I^oyole et FranQois-Xaricr. Pont-a-Monsson. In-4", 1623.

OUVRAGES CONSULTES

.\r.BOT (N.). — RecJierches stir les impressions de Charleville. aux xvii'' ct

xviii<^ siecles. {Revue historique Ardennaise, 189').)

v.\llier (R.). — La Cabale des Divots. Paris, 1902. In-8f'.

.\lvi\. — Catalogue raisonne de I'asnvre des trois freres Jean, Jerome el Antoine

Wierix. Bruxelles, 1866. In-8''.

Andrieux. — La Censure el la police des livres en France sous VAncien Regime.

Paris. 1884. In-I2.
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Arnauldet (Th.). — Notes sitr les estampes satiriques bouffoiines oit singiilieres

relatives mix artistes Frangais pendant le xvii^ et le xviii"? sii'de. (Extrait de

la Gazette des Beaux-Arts.) Paris, 1850.

Arnauldet (Th.) et G. Duplessis. — Michel Lasne. Caen, 1856. In-S".

AuGOYAT. — Notice sur les Chastillon. Paris, 1856. In-12.

Babeau (A.). — Lc Louvre et son Mstoirc. Paris, 1900. In-4°.

Baillet. — Jngenient des savants sur les principaux o-uvrages des auteurs. Paris,

1722. In-4°. (Tome i.)

Baldinucci. — Cominciamento e progresso deW arte dell' intagliare in nunc

colla vite di niolti de piu cxcellenti maestri delta stessa professione. Editione

r^'secunda... Firenze, 1767. In-8°.

Bare. — CaUilogue de I'oeiivre de L. Gaultier. (Bulletin des Beaux-.Arts, 1883-

1884.)

Batereau. — G. de Scudery. Leipzig, 1902. In-8°.

Bartsch (\.). — Le Peintre graveur. Vienne. 1803-1821. 21 vol. in-8".

Batiffol. — Le Chateau de Versailles soits Louis XJIL (Gazette des Beaux-

Arts, 2' semestre 1913.)

Batiffol. — Lc Rot Louis XIII a vingt ans. Paris. In-8".

Bayard (E.). — Les Illuslralions ct les Illustratcurs. Paris, 1898. ln-4".

^ Belevitch Stankevitch (M"^'). — Lc Go'd Chinois en France. Paris, 1910.

10-8".

Benard. — Cabinet d: M. Paignou Dijonval. Paris, 1810. In-40.

Benezit (E.). — Diciionnaire critique et documentaire des Peintres. Sculpteurs,

Dessinateurs et Graveurs de tous les temps et de tons les pays. Paris, 1911. In-8°.

Benoist (R.). — Traite catholique des images. Paris, 1564. in-8°.

Bernard i.K.). — Histoire de VImprimerie Rpyale au Louvre. Paris, 1867. In-S°.

Bernardix. — Tristan I'Hermite. Paris, 1895. In-8°.

Berty. — Topograpkie kisioriqtie du Vieux Paris. Paris, 186S. 1:1-4". (Tnme II.)

Bibliophile Huguenot (Le). — Paris, 1879-1890. In-i6.

Bonxaffe. — Dictionnaire des amateurs frangais au xvii"^ siecle. Paris, 1884.

Ir-8'\

BoNN.^RDOT (Al.). - - Histoire artistiquc ct archeologique de la gravure en France.

Paris, 1849, Ir.-S".

BoucHOT (H.). — Le Cabinet des Fstampes de la Bibliotheque Nationale. Paris,

1895. In-80.

Bot'CHOT (H.). — L'(Euvre de Gutenberg. L' Imprimerie, ITllustration. Paris,
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Revue des nibllolheqnes. Dirig^e par M. Chatelain,
conservateur en chef de la Bihliotheque de rUniversit^

de Paris et L. Dorez, bilbioUi^caire au d^partement des

manuscrits de la Bibliotheque Nationale.

Secretaire : Rarrau-Dihico, blbliothdcaire k I'Universit^

de Paris.

Nombreux comptes rendus spiciauv et chronique biblio-

graphique universelle, fac-simiUs, etc.

Abonnement; Paris, 15 fr.— D^partements et U. P.,

17 fr.

Table n»^'n<^''«lP» P^rE. Deville 20 fr.

Collection complete: 24 volumes 325 fr.

ROUX (Albert). Recbercbes sur riiiiprimerie a
Monlb^liai'd, depuis ses origines (1586 jusqu'A la

reunion de Montbeliard i la France en 1793, suivies d'un

catalogue des impressions montb61iardaises de 1587 k

1593- iQOSi in-8°, fac-similes 5 fr.

RUELLE (Charlks-Emile). Ribliograpliie generate
des Gaules, 1880-1886,4 vol. in-8° 25 fr.

SCHIFF (Mario). Editions et traductions italiennes
des oeuvres de J. -J. Rousseau. 1907. in-S". 2 fr.

— La bibliothfeque du marguls de il^antitlane.

1905, in-80 15 fr.

SCHMIDT (Charles), Les sources de Tliistoire de
France, depuis 1789 aux Archives Nationales avec une
lettre-prf^face de M. A. Aulard, 1907, in-80. . 5 fr.

Les demandes de recherches — la salle de travail— inven-

taires — les sources de I'histoire d'un d^partement, d'un

canton ou d'une commune aux archives nationales —
les series d^parlemcntales en quelques imlants tout

iravailleur saura ce qu^il peut trouver et ce qu'il doit

demander aux archives nationales. » (Aulard).

— Les sources de Ibisloire relifjieuse de la Re-
volution, aux archives nationales, par L6on Le Grand,

conser\'ateur -adjoint aux archives nationales. 1914

,

in-S** carre de 210 pages 3 fr. 50
SEYMOUR DE RICCI. Lisle somm»lre des mnnus-

crils yrecs de la Hibliulbeca Barberina, 1907,
in-8'' 2 fr. oO

SIMAR (T.). Xollee sur les livres de .luste Lipse,
conj|erv^s dans la Bibliotheque de I'Universit^ de Leyde.
1907, in-80 2 fr.

Table des uiatieres de la Revue b£nidictine, ann^es
I-XXI (1884-1904). Grand in-80, iv-254 p . . . 10 fr.

Table des inatieres contenues dans le Cabinet
historique, par Teste. 1905, in-8° 12 fr.

Table de la Romania, t. I-XXX, par le D' Bos (1872-

1907). 1907, in-So 20 fr.

Table d6cennale de la Soci6l6 de I'llistoire de
Paris, 1874-85; 1886-93, chaqne 5 fr.

STEEPENS (D. Franz), professeur k I'Universit^ de Fribourg
(Suisse). l*alcO(|rapbie lallne. 125 fac-simil^s en
phototypie, accompagn^s de transcriptions et d'expUca-
tions avec un expos^ systf^matique de rhistoire de
I'ecriture latine. Edition fran^aise faite sur la nouvelle

Edition allemande par Rerai Coulon, D. P. 2 parties

dans un carton, I^ pi. 1-47 jusgu'd fepoquc de Charle-

magne, (25 fr.). II® pi. 48-86 jusqu'd la fin du XII^
Slide (25 ir.). Ill* p. 87 I2S jusqu*au XVIII^ siiclei^o ir.)

avec Vexpose systimaiique de Vhistoire de I'ecriture, dans
un carton reli6 parchemin.

TUETEY (Alexandre). Repertoire fjAnerai dessoiu-ces

manuscrites de Thistoire de Paris, pendant la Revolu-
tion fran^ise. i8go 1913, 10 vol. gr. in 8° . . 100 fr.

TOURNEUX (Maurice). Biblionrapbie de IHis-
toire de Paris pendant la Revolution fran^aise.

189c, 5 vol. in 8" 50 fr.

T. I. Preiirainaires-Evenements. — T. 11. Organisation

et rdle politique de Paris.— T. in. Monuments, moeurs et

institutions.— T. iv. M^moires. — Biographies. V. Table.

VAGANAY (H.). Le sonnet fin Ilalie et en France
au XVPsi^cle. Etudedebibliographiecompar6e. 1902-

1903, 2vol.in8« 20 fr.

VALLEE (L.), bibliothecaire au service geographique de la

Bibliotheque Nationale. Catalogue des plans de
Paris et des carles de Mies de France, etc.,

conserves k la section des cartes et plans de la Biblio-

theque Nationale. igo8, vol. in 8'* 20 fr.

VALENCIA (G. N. de). Catalogo blstorico-descrip-
livo de la Real Armeria de Madrid, 1898. in 4°,

planches 15 fr

VIDIER (A.). R»''pertoire m^lbodique du moyen
Age Iraii^Jtis. Histoire Litterature Beaux Arts. 'Annies

1894 et 1895; 1895 et 1896, 2 vol. gr. in-8^
Le volume 4 fr.

GALLIA TYPOGRAPHIGA
ou Repertoire Biographipe et Chronologipe de tous les Imprimeurs de France depuis les origines

de rimprimerie jusqu'a la Revolution

par Geoi-ges LEF»rVEUX:
Ouvrar/e couronne par I'Academic des Inscriptions [Prix Brunei)

SERIE PARISIENNE : ^
Tome I (en lieux volumes). — Livre d'or des imprimeurs du roi.

I'e partie : Chronologie et biographie. Volume in-S" de 543 pages.
2* parlie : Documents et tables. Volume in-8° de 286 pages.

Prix des deux volumes 25 fr.
i
Pour les ahonui^s de la. lievie des Bibliotheque^, 20 t'r.

SERIE DEPARTEMENT.VLE :

Tome I. Flandre, Artois, Picardie (Departement du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme,
de I'Aisne et de I'Oise). 1 vol. in-8o de 316 pages.

Prix du volume 10 fr.
|
Pour les abounds de la llevue ilcs Bibliotheques. 7 fr. 50

Tome II. Champagne et Barrois (Departements de I'Aude, des Ardennes, de la Marne, de la

Haute-Marne el de la Meuse), 1 vol. in-8° de .191 pages et 152 pages.
Prix du volume 25 fr.

| Pour les abonnes de la Revue de.i Bibliolheques 20 fr.

Tome lU. Province de Normandie (Seine-lnf^rieure, Eure, Calvados, Manche, Orne), divis§

en deux volumes in-8<> de 512 et 435 pages.
Prix des deux volumes 40 fr. | Pour les abounds de la ftevue des Bibliotk^ues . 30 fr.

Tome IV. Bretagne, 1 vol. in-S" de 302 et 199 pages.
Prix du volume 20 fr.

|
Pour les abonnes de la Heuiie des Bibliolheqnes. 15 fr.

Paris. — Tvp. Ph. Renouard, 19, rue des Saints-P^res.
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